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INTRODUCTION

Iæ présent rapport présente les résultats des travaux de recherche menés depuis Août p-r

I'Observatoire du Foncier en 2ème région (Koulikoro).

De par sa specificité, nous avons retenu la dénomination d' "Observatoire du Domair,e

Forestier peri-urbain". L.es zones riveraines des forêts classées gérées par I'OAPF ont é.é

retenues, pour mieux cibler les aspects fonciers de la gestion des ressources forestières ma s

aussi, la siratégie, la méthodologie et I'impact des interventions de I'OAPF, dans le cadre de sa

nouvelle orieniation: la "gestion participative ou concertée" des forêts classées avec certaines

communautés et certains groupes locaux.

Ce cadre et le contexte qu'offre cette zoned'intervention (les 3 forêts classées des Mon:s

Mandingues, de la Faya et du Sounsan et les territoires villageois riverains) constitue pour nol s

un champ propice pour mener également des investigations sur les persp€ctives et impacts dt s

nouveaux textes et projets de texte, réglementant la gestion des ressources forestières au Mal .

[æs travaux de recherche de I'Observatoire du Domaine Forestier péri-urbain ont por:é

essentiellement sur les types de gestion, jusqu'ici appliqués dans le cadre des actions ce

protection, d'entretien. d;èxploitation et d'aménagement des trois (3) forêts classées (Mon s

ivlandingues. Faya et Sounsan) dont I'O.A.P.F. a la charge, depuis 1972 et 1986, au nom ce

I'Etat.

Ce choix. comme nous l'évoquons plus haut, se justifie par les orientations nouvelle s

prônées par I'Etat et les bailleurs de fonds (CFD notamment) et vers lesquelles, il a été demanaé

à I'O.A.p.F. d'évoluer progressivement. Il faut signaler que la restructuration opérée P?t

I'O.A.p.F. en 1992 et entamée depuis 1989 va dans ce sens. Par ailleurs, les évolutions en cour s

depuis 199 1 et celles plus récentes (1993 - 1994 - 1995) (option de la décentralisatior-,

prôpositions et promulgation de nouveaux textes de lois, particulièrement dans le domaine de

ia gestion des ressources forestières, préoccupation principale de notre observatoire), offrent ur
chàmp d'investigation intéressant, parce que permettant de tirer des enseignements cie

I'expérience et des résultats obtenus par I'O.A.P.F.
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I. L'OBSERVATOIRE DU "DOMAINE FORESTIER PERI-URBAIN - ZONi
D'INTERVENTION DE L' O.A.P.F.''

L'Observatoire de la région de Koulikoro a retenu d'axer prioritairement ces travaux d:
recherche, pour cette première année, sur trois (3) zones peri-urbaines, riveraines des forê,s
classées gérées par I'O.A.P.F. (les Monts Mandingues, la Faya et le Sounsan).

[æs raisons de ce choix se fondent d'une part sur les changements importants intervenr s

dans les missions qui étaient jusqu'ici confiées à I'O.A.P.F., et d'autre part sur les orientations
nouvelles. prônées depuis quelques années par la Mali en matière de décentralisation. plus
particulièrement dans le domaine de la gestion des ressources naturelles.

L'O.A.P.F., en effet. depuis 1989, prépare son désengagement de la gestion, I'entretien
des forêts domaniales classées et de l'exploitation -commercialisation des bois. au profit de,s

populations des communautés rurales riveraines. conformément à I'esprit des nouvelles
orientations, que I'agence de la CFD à Bamako, bailleur de fonds de I'O.A.P.F. cherchait à

impulser depuis un certain temps (cf.recommandations et propositions contenues dans I'aids
mémoire CFD/OAPF de Février 1992).

D'autre pâft, ces zones présentent des situations foncières complexes eut égard à la forte
concurrence entre activités productives et acteurs différents.

Ainsi la zone d'intervention de I'O.A.P.F. présente I'intérêt d'un cas représentatif des

situations de nombre de territoires villageois limitrophes de ressources en forêts. situées en zones

rurales péri-urbaines et qui subissent de forte pression de la part d'acteurs ou d'opérateurs
externes à ces zones, cians des conditions mal définies et souvent au détrimeni des locaux,
riverains de ces forêts. et de I'environnement.
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II. METHODOLOGTE DES TRAVAUX DE RECHERCHE

2.1 - Choix des sites et des axes prioritaires de recherche

[æs travaux de recherche de I'observatoire de la région de Koulikoro ont été entrepis
sur Cinq (5) sites dont 3 sites principaux et 2 sites secondaires.

Ces sites se répartissent de la façon suivante par zone d'étude.

2.1.1 - Iæ choix des sites retenus: s'est opéré en plusieurs étapes (deux, précisement) et en

fonction de critères identifiés comme détermi-nants. en rapport avec les objectifs et le contex.e

des zones et sites de recherche. Ce sont :

e la proximité du village d'avec un axe routier important etlou sa situation en zone rurale pér.-

urbaine ;

o I'existence d'une relation significative entre le village et la forêt classée;

o la participation du village aux activités de gestion des forêts classées entreprises pz.r

I'O.A.P.F. ;

o I'existence de "problèmes fonciers", de "contraintes sociales" etlou de résistances aux

changements". manifestation des réponses des populations rurales aux interventions de I'Etat,
de ses services techniques et de I'administration sur leur milieu (Services Forestiers et O.A.P.t'.
dans notre cas).

2.t.2 - ioritaires de recherche retenus oar I'obse Forestier
urbain (zone d'intervention O.A.P.F.)

a) Deux axes de recherche ont été retenus comme prioritaires dans la zone de I'observatoire
du Domaine Forestier péri-urbain. Ce sont :

- Samanko - Plantation
- Farabana

Forêt classée
t'Monts Mandingues"

- Santiguila

Falako

Forêt classée
ttFayatt

Forêt classée
ttSounsantt
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I - tæ foncier aE1énAÉ : étudié sous I'angle de la rencontre du droit étatique et
Ou O.it 

"*tumier.
2 - Lâ démocratisation - Décentralisation de la sestion des ressources naturelles.

abordée sous I'angle du transfert de compétences, de pouvoir de décision et de
contrôle, des services étatiques (OAPF en I'occurrence) aux communautés rurale s
locales, dans les domaines de I'entretien et de I'exploitation des forêts classées r:t
des ressources qu'elles offrent (bois-énergie, principalement, mais aussi
fourrages, feuilles, pâturages, faune).

b) Les obiectifs visés et les résultats attendus des axes de recherche retenus:

S'agissant du ler axe de recherche, les objectifs visés se résument principalemerrt
à:

o l'élaboration d'une cartographie des situations et des problè-mes fonciers dans la zone
d'étude:

o la caractérisation des territoires des villages sites étudiés dans leurs relations avec le s
aménagements forestiers étatiques (forêts classées) et le système de I'O.A.p.F., de sa
création à nos jours, avec un accent sur sa récente réorienta-tion : "la gestion
participative ou concertée" des forêts classées avec les populations riveraines retenues.

Les résultats attendus: une meilleure connaissance des situations et des problèmes fonciei.s
dans les zones de l'étude, leurs mécanismes et enjeux; la formulation de recommandation et de
propositions pour une meilleure gestion de ces questions foncières. Par ailleurs, ces travaux
devraient permettre d'élaborer un outil méthodologique simple de caractérisation des situatiors
et problèmes fonciers des territoires villageois riverains de ces 3 forêts classées. L'intérêt d'u:r
tel outil est de donner le moyen à I'O.A.P.F. (ou son successeur) d'opérer des choix judicieu,l
etlou d'identifier et de comprendre les blocages éventuels induits par les problèmes ayant tra,t
au foncier.

S'agissant du deuxième axe de recherche, les objectifs visés se résument à:

o l'étude des systèmes de gestion existants dans la zone de l'étude sous I'angle de leur
fonctionnement, de leur opérationnalité réels ;

o l'étude de I'applicabilité, des avantages, des limites et des implications de nouveaux textes de
loi proposés ou adoptés. et réglementant la gestion des ressources forestières, l'organi- sation
du commerce et du transport de bois-énergie, de la fiscalité forestière (taxes d'exptoitation ct
leur réparation entre les communautés et les groupes locaux d'exploitants, les futuri.or*un.,
rurales et I'EtaQ .
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[æs résultats attendus de ces travaux de recherche portant sur ce deuxième axe oe

recherche sont:

o la proposition de nouvelles modalités organisationnelles (institutionnelles) de gestion de s

forêts, plus particulièrement des forêts classées.

o la proposition de nouveaux types de rapports entre les communautés villageoises, les autre s

utilisateurs des forêts et I'O.4.P.F., plus particulièrement dans les domaines de I'exploitatior,
de la surveillance. de la protection et de I'entretien des forêts classées.

o la proposition d'ajustements réglementaires du code forestier. plus particulièrement dans les

domaines de la gestion des forêts classées, de I'organisation, de la commercialisation et du

transport du bois-énergie, de la fiscalité forestière (taux de taxe, répartition), dans la perspectiv:
de la décentralisation prônée par le Mali.

2.2 - Problématiques et hypothèses de travail

2.2.r Problématiques

[a problématique centrale de I'observatoire du domaine forestier péri-urbain a trait aux

I questions de la sécurisation foncière et de la gestion decentralisée des ressources forestières
I (forêts domaniales de l'Etat).

Elle peut être formulée sous la forme de I'intérrogation suivante: "Comment sécuriser
les droits des communautés villageoises riveraines des forêts classées et ceux des autres
utilisateurs de ces ressources, sur les portions (zone d'intervention, unité d'aménage-men;)
correspondant à leurs territoires anciens ou qui leur sont affectées pour exploitation ? et à quelles
conditions?"

Parallèlement à cette problématique centrale, les deux interroga-tions suivantes constituer.t
des préoccupations pour I'observatoire de la 2ème région: "Quelle place et quel rôle des

communautés villageoises riveraines des forêts classées et des autres groupes dans la gestion,
la maintenance et I'exploitation des ressources des portions de forêts classées qui leurs sorrt

affectées et qui constituent des sources de revenus pour eux ?".

2.2.2 - Les Hypothèses de travail de I'observatoire du Domaine Forestier péri-urbain I
zone d'intervention de I'O.A.P.F. :

Les hypothèses de travail que nous formulons ne sont pas nouvelles. Nous les reprenor s

à la suite de A. BERTRAND et de Paul MATHIEU, tous deux des chercheurs de I' APREFA,
et auteurs de plusieurs études sur la gestion forestière en Afrique Sahélienne, et particulièremerrt
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au Mali.

Aussi, nous posons que : "IJne utilisation contrôlée, une bonne gestion des ressources

des forêts en général et des forêts classées en particulier, par les communautés qui en sont
riveraines et les autres exploitants passe, à la fois, par une reconnaissance, une clarifîcation r t
une sécurisation de leurs droits, mais aussi par un équilibre entre d'une pâfi, les efforts en

investissement (travail et revenus) que ces groupes consentent, et d'autre pâft, les bénéfices des

avantages qu'en résultent pour eux".

l-a problématique et I'hypothèse de travail ainsi retenues ont permis d'élaborer ia
méthodologie des enquêtes proprement dites et la méthodologie d'analyse, que nous exposors
dans les pages qui suivent.

2.2.3 - Les informations qualitatives et les données quantitatives à collecter dans le cadre
d*r -rqrêt"*

Elles ont trait à :

. I'identification du. milieu: données et informations générales de base, appelées données
contextuelles des zones et sites d'étude. Il s'agit de données socio-géographique, sur I'histoin.
l'économie. les systèmes et pratiques fonciers, les conditions écologiques.

o L'identification de l'état des relations foncières et de travail entre I'O.A.P.F., le.s

communautés, les groupes locaux et les autres utilisateurs des produits des forêts classées (bois-
énergie, pâturages, fourrages, feuilles et fruits, chasse).

Sont ciblées principalement ici, les informations et données se rapportant aux:

o aspects juridiques, législatifs et réglementaires de I'accès, I'exploitation, I'entretien et !s
contrôle des forêts et des ressources forestières, l'évolution et I'impact de ces droits et règle s

dans le cadre de la gestion de ces forêts classées par I'O.A.P.F.

o aspects institutionnels. organisationnels: type, nature, degré de fonctionnemeni,
d'opérationnalité. capacité réel\e des structures locales promues par I'O.A.P.F., dans le cadre
de son programme d'activités de gestion participative des forêts classées (C.V.G.R.N., Groupes
villageois masculins et féminins de coupe de bois et d'entretien des forêts, G.I.E. d'exploi-tan s

de bois, associations de surveillance et de contrôle de I'utilisation pastorale des forêts classéer,
Coopérative d'Exploitants Forestiers de Bamako (C.E.F.B.).

o aspects économiques: mode de répartition des ressources exploitées, entre I'O.A.P.F. et le,s

groupes, les problèmes de commercialisation, de prix, du rapport coût des opérations de coupe.
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d'entretien (temps des travaux, penibilité) et les avantages, bénéfices économiques, fînancieis
tirés de I'exploitation du bois-énergie.

o aspects techniques: les contraintes liées à I'organisation, aux temps des travaux d'entretiêfl r-t
de coupe des bois des plantations artificielles et celles nées des incompréhensions entre
I'O.A.P.F. et les populations locales, au sujet des objectifs des activités de sylviculture.

o L'identification des opinions des différents interlocuteurs de I'observatoire de la 2ème régio!
sur les avantages. les limites et les implications des nouveaux textes de loi réglementar''l
I'exploitation. la gestion et la fiscalité forestières au Mali (Taux des taxes et mode de
répartition).

2.2.4 Méthodologie d'analyse

Les travaux d'analyse devront permettre de confirmer ou d'informer les hypothèses
posées. Il s'agira de parvenir à identifier les grandes tendances qui se dégagent du traitement des
informations et données collectées sur les thèmes de recherche retenus pour déterminer les ser s

de ces grandes tendances.

I-es signaux ou "clignotants" indiquant les tendances observées en effet, p€uverrt
permettre de déceler I'efficacité, les limites ou les lacunes des politiques gouvernementales et
des systèmes et pratiques locaux, et de formuler des recommandations qui tiennent à ta fojs
compte des options, des orientations au plan national, et des actions ou réactions des acteurs à
la base (communautés et groupes locaux).
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III. CARTOGRAPHIE/CARACTERISATION DES SITUATIONS ET PRATIQUES

FONCIERES DANS LES ZONES D'ETTJDE: LES FORETS DOMANIALES PERI:

UI-RBÀ[vEs DÈ BAMAKo ET LES TERROTRS VILLAGtrOTS RTVERAtr.{S

3.1. Histoire du peuplement des zones d'étude

[a recherche de terres de culture serait à la base de la création de la majorité des villages

hameaux environnants ces forêts classées.

De nos jours, une à trois dizaine(s) de viltages très anciens (1 à 5 siècles d'âge) avec

parfois plus d'une vingtaine de hameaux gravitent autour de chacune de ces forêts classées.

De leur création à la période actuelle, la plupart de ces villages se sont (ou ont été)

déplacés ou déguerpis, au moins une fois, avec le processus de classement des forêts par I'Etat.

L'installation d'étrangers a été et demeure fréquente dans ces trois zones. Plusieurs

villages, en effet. déclarent I'avoir autorisée une ou plusieurs fois. Ces installations sont dans

la majorité des cas défînitives pour I'agriculture, l'élevage. I'exploitation forestière, le pet,t

commerce, etc...

I
I
I
I
I
t
I

3,2.

3.2.r

Spécificités des situations, des pratiques foncières et de I'exploitation des ressources

forestières, dans les terroirs villageois et les espaces classés des zones d'étude

Très forte pression citadine (humaine et animale) sur les ressources naturelles

a) Les terres agricoles

A ce niveau, il convient de noter que la tenure foncière est très variable d'un village à

I'autre, dans les trois zones.

[æs superficies agricoles sont aussi très variables dans I'espace et suivant les unités ce

production familiale,

I-e développement du phénomène de ventes de terre. dans ces périphéries rurales sembie

relativement ancien (depuis au moins 15 ans). Ces ventes sont le fait, à la fois, Ge

I'administration territoriale (lotissement) et des villageois (chefs de villages, chefs de terre, chels

de lignage), détenteurs de droits fonciers "coutumiers". Cette situation a favorisé I'installation
d'un nombre très important de citadins et d'autres migrants venant des régions moins favorisées,

pour la pratique de I'agriculture, l'élevage, I'exploitation forestière, la plantation d'arbres

fruitiers ou pour Ia production du bois. Par exemple, on note la présence de riches et puissants

commerçants, fonctionnaires, politiciens, officiers de I'armée qui établissent là des fermes, des

t
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vergers.

Cette situation serait, entre autres, à la base du manque de terre, surtout dans les 2 zones

des Monts Mandingues et de la Faya, tel que le rapportent, les populations locales et les agenrs

des services de I'administration d'état rencontrés, au cours de nos enquêtes.

De nos jours. le mode de répartition des terres entre les détenteurs de droit de propriété
coutumière et les accueillis pose des problèmes sociaux parce que source de nombreux conflits.
parfois violents. Les détenteurs de droits fonciers anciens se considèrent comme étant les

propriétaires des terres de leur terroir, et partant comme disposant d'avantages dont ne peuver.t

se prévaloir les étrangers accueillis et installés.

I-a tendance actuelle, dans le contexte politique nouveau (boulever-sements de 1991.

option de la démocratie et de la décentralisation), est au développement du phénomène de

réclamations, par les communautés rurales de ces zones. des terres situées dans leur terroir, et

attribuées par I'Etat à des citadins (concessions rurales). Nombreuses sont de plus en plus les

prétentions, légitimes ou non, opposant citadins et ruraux quant au droit de propriété des terres
agricoles.

On observe également, un dépérissement progressif des anciens modes d'accès et de

sécurisation du foncier. I'apparition de I'utilisation de titres officiels (étatiques) provisoires ou
définitifs cette dernière pratique est, à la fois, le fait de citadins et de certains ruraux qui y ont
recourt pour légitimer leurs droits. [æs contraintes sur ce plan viennent de I'affectation des terres
à I'insu etlou souvent sans le consentement des villages, mais aussi et surtout du fait de

I'officialisation par des citadins de leur droit (légitime ou non) sur des terres qui leur ont été
prêtées, données ou vendues.

Cette situation est à la base de nombreux conflits qui éclatent, de plus en plus, entre
citadins et ruraux, villages voisins, allochtones accueillis et installés à I'intérieur d'un même
village ou dans des villages voisins.

En outre, dans certaines localités (plus éloignées des périphéries rurales et des axes
routiers principaux), I'affirmation et la force de loi conférée au droit de propnété coutumière
est identifiée par les populations migrantes accueillis et installées, mais aussi par les agents des
services techniques de I'administration comme une contrainte majeure à la rfulisation
d'aménagements (ouvrages anti-érosifs, etc...) et d'actions de gestion des ressources naturelles
et des espaces qui les portent. Cette situation apparait comme une des raisons du retard de
nombre de villages dépendants de villages-mères, ces derniers détenant le pouvoir de décisioir
en matière de gestion foncière.

b) [,es ressources forestières:

[æs perspectives paraissent inquiétantes quant à I'impact des types d'exploitation auxquels



I
I
llsont soumises, depuis longtemps, les ressources surtout des forêts dites "protégées", au nivear

des terroirs viltageois. et celles des forêts classées.

o Les ressources bois: (bois de feu. charbon de bois, bois de construction)

[a situation dans les trois zones se caractérise comme suit :

- exploitation rentière et minière par les populations riveraines, mais surtout par les exploitanrs

externes de ces zones (commerçants-transporteurs citadins, de Bamako principalement);

- accès libre pour tous aux ressources bois, sans contrepartie conséquente, du fait de la valeur

résiduelle conférée à I'arbre sur pied par la réglementation de I'exploitation forestière en

vigueur, et une fiscalité faibte et non adaptée. Cette situation favorise la dégradation rapide de s

ressources forestières. que I'on peut observer dans I'ensemble de nos zones d'étude.

- la tendance, au niveau de nombre des communautés locales, à la faveur du contexte politique

actuel, est au développement d'attitudes de refus, d'exclusion des étrangers (bûcheronl,,

charbonniers, commerçants-transporteurs) même disposant de permis de coupe, de I'exploitaticn

de ressources de leur terroir. Ainsi de plus en plus, des communautés ont le souci de protége-,

de réglementer I'accès aux ressources de leur terroir, même par les voies violente:,.

Malheureusement. certaines autres ne disposent d'aucun moyen pour faire face à la dégradation

irréversible vers laquelle évoluent les ressources dont elles sont riveraines.

o ?âturages - Fourrages

- Les pâturages et I'exploitation des fourrages aériens et herbacés sont des activités menée's

intensement dans les terroirs et les forêts classées des 3 zones, et particuliè-rement au niveau dès

zones périphériques plus proches de Bamako. Ces exploitations sont volumineuses ct

incontrôlées. Par ailleurs, leur accès est libre pour tout le monde, cette situation caractéris:

surtout les espaces villageois communautaires, mais également les forêts classées, malgré

I'existence de règles restrictives pour le domaine classé.

- Un autre constat est f importance, I'intensité de l'élevage, plus particulièrement de la
transhumance de moyen et grand rayon d'action tant au niveau des terroirs villageois que des

forêts qu'ils jouxtent. L'élevage dans ces zones (plus particulièrement dans le Sounsan) re

caractérise par le développement de l'élevage des agriculteurs, la sédentari-sation des éleveur.;,

I'afflux de plus en plus important des troupeaux transhumants venant de Bamako, de Koulikorc;,

Ségou, Sikasso, Mopti, etc... De nos jours, on consûate un surpâturage très important, u:t

dépassement depuis très longtemps des capacités de charge, comme I'attestent les études sur lc s

conditions de I'activité pastorale dans nos zones d'étude (PIRT. OAPF, consultants).

Donc il se pose un problème sérieux d'afflux et de pression très forte sur les ressources

forestières du fait d'une absence d'organisation des activités agricole et pastorale dans les

espaces visités. Le nombre trop élevé du cheptel dans ces zones, la mobilité et I'intensité de Ia
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transhumance sont, de nos jours, à la base de nombreux conflits entre agricul-teurs, éleveurs
sédentaires, transhumants et services forestiers (OAPF, notamment).

LÆ, non respect, voire I'absence des règles pastorales tradi-tionnelles ou modernes
concernant les pistes de parcours et les points d'abreuvement, caractérise la situation de I'activité
pastorale dans les 3 zones.

En conclusion on peut retenir que la situation dans les 3 zones se caractérise, de façcn
générale, pâr une forte concurrence entre différentes activités, menées par divers acteurs (rurau> .

populations riveraines des forêts, citadins) autour de I'exploitation des ressources naturelles
situées dans les terroirs villageois et les forêts classées. Mais corrélativement elle a entraîné une
exploitation fortement prédatrice de ses ressources, à la faveur de réglementations étatiques
(officielles) dépassées. inadaptées, et au détriment des producteurs ruraux. riverains de ces forêrs
et détenteurs de droits fonciers anciens.

3.3.2 - Relations forêts - utilisateurs - OAPF

A. Interventions et grandes contraintes de It O.A.P.F.

L'O.A.P.F. a la charge du contrôle, de la protection. de I'entretien et de I'exploitation
des deux forêts des Monts Mandingues et de la Faya, depuis 1972 et celle du Sounsan. à part:r
de 1986.

Sa mission principale à I'origine était I'approvisionnement de la ville de Bamako en bois
de chauffe et de construction, à partir des productions de ses plantations artificielles, situées à
I'intérieur des forêts classées.

A partir de 1989, I'O.A.P.F. (après le démarrage de sa restructura-tion, demandée pu r
I'Etat) expérimente une nouvelle approche de gestion des forêts classées : la cogestion ou gesticn
participative avec les communautés des terroirs villageois de ces forêts, ayant manifesté un
"intérêt", "une motivation" pour I'exploitation et I'aménagement de ces forêts.

Cette nouvelle orientation, différente du contrôle à outrance, de I'exclusion totale des
populations de ces forêts, à permis à I'OAPF d'initier et de constituer plusieurs type s

d'organisations villa-geoises et citadines d'exploitants forestiers (comités villageois de gestior
des ressources naturelles, groupements de travaux fores-tiers, associations d'agro-éleveurs t:t
éleveurs, etc...).

De nombreux villageois et citadins, hommes et femmes, anciens compressés (travailleur s

licenciés) de I'OAPF participent à ce programme de gestion participative.

[,es grandes contraintes de I'O.A.P.F. sont de plusieurs ordres: juridiques I
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réglementaires, institutionnels I organisationnels et techniques.

De nos jours, en effet, la question de I'exploitation et de la gestion des forêts est délicate
à aborder avec les populations riveraines, à cause de leur classement, depuis plus de 50 ar:s
(Monts Mandingues, Faya).

La divergence, au sujet du statut juridique de ces forêts, entre communautés riveraines.
Etat et ses services chargés des forêts (OAPF, en particulier) est une des contraintes majeures.

Le classement de ces forêts et les restrictions et interdictions qu'il entraîne rencontre ur:
opposition farouche de ces communautés. Celle-ci se manifeste par la faible adhésion. ra
passivité de ces populations dans le cadre des actions initiées et entreprises par I'OAPF.
Jusqu'ici, il nous semble que ces communautés ont accepté de participer pour éviter
d'éventuelles répressions, des conflits ouverts avec les agents de services forestiers (O.A.P.F.
notamment).

Dans le même ordre d'idée, du côté des villageois. des années d'interdiction et ce
répression de la part des autorités forestières ne sont jusqu'ici pas encore oubliées, et :à
confiance mutuelle nécessaire pour une franche et réelle collaboration dans le cadre de ':3.

nouvelle orientation de I'OAPF sera difficile à obtenir.

Enfin, il faut relever les contraintes législatives, réglementaires de I'exploitation des
ressources forestières qui concernent I'ensemble du pays : il s'agit de I'inadaptation décriée
depuis plusieurs années déjà, de la réglementation et de la fiscalité forestières. Un des exemples
les plus frappants est la réglementation et la taxation de I'exploitation de bois (bois-énergie
surtout : bois de chauffe et charbon de bois). En effet, dans le contexte nouveau, caractérisé par
I'exploitation anarchique, incontrôlée des bois, et I'acquisition par le bois-énergie d'une valeur
marchande (produit commercial) dans les périphéries rurales de Bamako, on observe que c€s
ressources continuent à être exploitées en accès libre, ne bénéficiant que d'une taxation
insignifiante (permis de valeur unitaire faible).

nisation villa esf
grandes contraintes dans I'exploitation et la gestion des ressources naturelles

A I'issue de nos enquêtes et travaux d'exploitrtion documentaires, des constats s'imposerrt
quant à la capacité des villageois à gérer les ressources naturelles de leur terroir agricole r;t
forestier:

I'existence dans la majorité des villages de plusieurs institutions qui s'occupent de la
gestion des ressources naturelles: Chefs de village et/ou de terre, Chefs d'associatiors I
traditionnelles (chasseurs par exemple), etc... I

I'existence de fonctions multiples concernant la gestion des ressources naturelles: police 
I

I
I
I
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(par les chasseurs, les groupes de surveillance de jeunes), résolution de conflits (chefferie

et conseil de village, ou chef de terre);

Cependant. ces institutions coutumières villageoises de gestion des ressources naturelle s

ont tendance à se rétracter dans un caractère symbolique et à perdre de leur dynamisme d'antat .

I*, dépérissement progressif qu'elles vivent serait le fait des règles officielles étatiques en ia

matière, déresponsabilisantes, par I'affirmation de la propriété éminente de I'Etat sur toutes les

terres et les ressources qu'elles portent. L'affaiblissement des institutions et règles locales Ce

gestion des ressources naturelles est une des contraintes majeures pour les communautés rurales.

ll a eu pour effet. le désintérêt des populations et de leurs autorités locales pour la promotion

de la conservation de leur terroir, et particulièrement celle des forêts privées de I'Etat qu'elles
jouxtent.

Mais en même temps, des contraintes d'ordre interne sont relevées quant à la capacité

de ces institutions à pouvoir s'adapter au contexte nouveau, caractérisé par des conditions. de s

situations nouvelles dans I'utilisation des espaces ruraux et des ressources forestièrel.

L'explosion démographique, la multiplication et la diversité des acteurs (avec des objectifs. des

intérêts et des perceptions divergentes). intervenant dans I'exploitation des ressources des

périphéries rurales. ont rendu plus complexe et plus difficile la maîtrise par les villageois de ia
gestion des ressources de leur terroir.

En résumé. on peut retenir une déresponsabilisation et un désintérêt des populations

rurales dans la gestion de leur espace et des ressources qu'ils portent. du fait des réglementations

foncières et forestières officielles (étatiques). qui retirent tout droit aux communautés rurales

locales, et l'évolution du contexte (forte concurrence entre citadins et ruraux pour les même s

ressources naturelles) défavorable aux seconds, riverains pourtant de ces ressources.

Dans tous les cas, comme cela nous est apparu au cours de nos enquêtes, ces institutiohs
et règles traditionnelles locales, continuent à bénéficier de la reconnaissance des populations, qt:i

en général, y adhèrent plus qu'à celles promues de I'extérieur (organisations de I' OAPF, règle s

étatiques). Certes, des faiblesses peuvent exister dans leur fonctionnement actuel, mais notte
point de vue est que celles-ci peuvent être corrigées. Un nouveau type d'appui des service s

techniques d'encadrement, dans la perspective du transfert des compétences aux populatior,s

rurales, dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, pourrait permettre let r
redynamisation.
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IV. ESULT DES TRAVAUX AINII
A

4-1. Constats et enseignements de I'expérience de Ia gestion des forêts classées dans ia
zone d''intervention de I'O.A.P.F.: Acquis - insuffïsances et limites aux plans
juridique, réglementaire, institutionnel, économique et technique

I-es enquêtes et I'analyse ont porté sur les acquis, les insuffisances et les limites de
I'O-A-P.F. dans le nouveau système de gestion de forêts classées adopté depuis 1989. [a place .
le rôle des communautés villageoises et des groupes retenus ont également été étudiés. Et ce sont
surtout les aspects juridiques, réglementaires, institutionnels, organisationnels qui ont été
privilégiés. Les aspects économiques et techniques ont fait I'objet d'enquêtes plus lègères.

4. l. l. Constats et Enseignements sur les droits et règles d'accès et d'utilisation des ressources
4es forêts classées:

I-es travaux de recherche. à ce sujet partent de I'hypothèse que Ia nature des droits et des
règles retenus et appliqués dans la gestion de ces forêts classées est déterminante pour favoriser
ou non I'engagement des populations et des groupes retenus dans les activités forestières.

a) 4ménaget4ents fo.estiers étatioues et droits ter.itoriau* anciens dei com.unautes Iriveraines I
Ce constat nous a amené à procéder à une étude, une analyse de la nature et des types

de droits dont bénéficient les communautés villageoises, les individus et les groupes retérius
dans les activités de gestion des forêts classées, dans les 3 zones et I'enserbtr dL nos sites
d'étude.

Iæs relations foncières entre les communautés villageoises et les forêts classées dont elle s
sont limitrophes posent la question des droits territoriaux parfois anciens (légitimes ou non) que
réclament ces communautés sur des portions intégrées dans ces forêts classées, devenu domaine
privé de I'Etat.

I-es enquêtes sur les sites font ressortir I'ancienneté et la permanence de cette réclamation
dans Ia conscience. la mémoire collective et le vécu quotidien de bon nombre des populatior s
dont les territoires jouxtent ces forêts domaniales de I'Etat.

[,a constitution de ces très vastes aménagements forestiers s'est, très souvent effectuée
sur des terroirs villageois sur lesquels des populations résidentes et utilisatrices ont des droi,s
qui sont parfois très anciens. L,es sites de Farabana de Santiguila vivent très mal de nos joui-s
cette situation ; et celle-ci sernble être à la base de I'incompréhension et des relatior,s
conflictuelles entre autrorités villageoises traditionnelles et les services forestiers, et qui r e
manifestent par la passivité ou le refus de participer aux programmes d'aménagements .)t
d'entretien forestiers de I'O.A.P.F.

t
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
t
I
I
I
t
t
I
t
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I

t5

Avant nous' d'autres travaux avaient relevé, cet aspect des droits territoriaux anciens ciecertaines communautés villageoises riveraines sur d*, t..r.s qui ont été intégrées dans les forêts
avec leur classement.

L'étude et I'analyse des problèmes induits par les réclamations de droits anciens pe.rcertaines communautés villageoises sur des terres iniégrées dans les forêts avec le procesus deleur classement posent un certain nombre de questions:

r la question de la logique du classement et de Ia délimitation de ces forêts de ces forêts (Ou
la logique des surfaces retirées à I'exploitation agropastorale traditionnelle).

o la question des assises spatiales des projets de développement comme I'aménagement et lesproductions forestières de I'o.A.p.F. dans les trois zones.

o la question du régime ou du statut juridique spécifique de la forêt classée: domaine privé ceI'Etat.

o la question de la reconnaissance, du respect, en un mot de la sécurisation des anciens droi scoutumiers sur des terres intégrées dans les forêts avec leur classement par l,Etat.

o la question du dédommagement, de I'indemnisation des ayant-droits coutumiers sur lt sportions de terres dont ils ont été expropriées avec la constituiion des grands aménagemen:s
forestiers étatiques (forêts classées) et àuties (concessions rurales, plaines rizicoles aménagées).

b) Droits. rè9les d'âccès et d'usage accordés aux communautés villageoises river"in* d.,forêts classées

Dans les arrêtés de classement des trois forêts classées de la zoned,intervention ci:I'O'A'P'F', sont définis les droits et règles d'usage des ressources des forêts classées. Ils serésument ad ramassage du bois mort, la récolte de feuilles, de fruits et autres produits forestie; sd'artisanat, à des fins uniquement d'auto-consommation (alimentation, pharmacopée, artisanatdomestique)' L'utilisation pastorale des forêts classées pour le bétail domestique riverain e;taussi autorisée, mais soumise au contrôle.

[æs enquêtes menées auprès des communautés villageoises, des groupes locaux et de sindividus impliqués ou non dàns la gestion des forêts classées font ressortir une certaineévolution quant à la possibilité de jouir à..., droits - I^a nouvelle orientation de l,O.A.p.F. e,tidentifiée comme étant le facteur ayant permis un accès et une utilisation moins conflictuels qt epar le passé' Cette évolution d'une orientation conservatoire et répressive (fondée surI'interdiction totale d'accès et d'usage des forêts classées, les sanctions pénales et les transactionsfinancières), vers la possibilité d'eiploiter, accordée depuis 1989, est appréciée des villages r:tdes exploitants.

C'est là un acquis important si I'on se réfère à I'attitude de méfiance et à l,absence ceconfiance qui ont toujours marqué les relations entre les agents des services forestiers et 1spopulations rurales locales. Déjà, en lggl, des missions d'appui à I'o.A.p.F. relevaienr cetre
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évolution positive.

Ainsi' on peut lire dans le rapport de l'étude commanditée par Ia crlss/club du sahclet réalisée par ARD que "la forêt est redevenue, à cause des récentes interventions ceI'o'A'P'F' faisant participer les villageois aux activités de cogestion, un" ressource susceptibled'être exploitée sur plusieuts plans lcoupes de bois, terres de culture, fourrage, pâturage ,apiculture, etc" ') uoir de générer des revenus importants,,. D,autres commentaires sur .;â,gestion participative de I'o'A'P'F-' reconnaissent des acquis, tels ceux qu,on peut relever dar.sIe rapport "Projet d'appui à la mis-e ,n pir.. de la gestion participative dans les 3 forêts classée;de I'o'A'P'F"'(Jacqués Rouy - octobre lgg3). Àinsi on- peut y lire que ,,res 
gestionnaires ceIa forêt ont su remarquablement instaurer un climat de .onhrn.e auprès des populatior s

;i:i:ffi:*tïiîtpes utilisateurs, 
"t"noonnant 

les a*ions répressives au profir des a*ior s

Plus loin' on peut également lire :- "I-es paysans, en particulier les femmes. ont pr,sconscience que la forêt dont ils étaient exclus pouuuit contribuèr à leur développem€nt en let:rprocurant des revenus et des conditions de vie meilreure,,.

Enfin' TM CATTERON et M' GAUTHIER dals leurs rapport de mission intitu é"Gestion intégrée des Domaines classés oe t'o.A.p.F'. " i lggz), noteni que ,,ce 
n,est qu,avecIes ententes récentes incluant les contrats et arragements grâce auxquels les villageois t,tgroupements utilisateurs ont reçu des allocations pouî la récorie, 

"i 
rr îà"te des produits, qu,i sont réalisé avoir des droits sur ces terres forestières nationales,,.

cependant' ces règles, droits d'accès et d'utilisation des forêts classées présentent des

ÏuffÏ::t;":Ï,l]ï.' tàut I'angle d'une sécurisation véritabre, réeue des communaure s
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Parmi ces insuffisances ont pu être identifiées :

- I'absence de clarté des droits d'accès et d'usage accordés, cette situation est source deconfusion totale pour I'exercice de ces droits, tant au niveau des communautés que des individusbénéfi-ciaires' que des utilisateurs externes aux zones. cet état de fait, ,.ron res enquêtés, a poL reffet de semer le doute dans 
f 
'elnrit oes populations locales quant à la validité et Ia valeur 03ces droits d'usage' Sur la majoriig ort siàs de l'étude, il est rapporté de nombreux cas où resagents forestiers interdisent le ramassag* o. bois mort et refuseni catego.iqu.*ent la coupe ce

!||irÏ,ï:%ïffi,ïbesoins 
domestiqu.iftolË;, ffi de consrrucriîn, bois er secos pour ra

cette situation d'absence de clarté se trouve renforcée par le cons[at que d,autre,sutilisateurs non riverains de ces forêts, et même souvent extérieur, àu* ,on., de forêts classée1.,:i::"t#ï:iiiï"t'tlilltï :::";:';,|i;' 
ils bénéncient auprès des agenrs roresriers charg( s

cette absence de droits d'usage clairs pour les populations riveraines, Ia situation de deuxpoids deux mesures qui caractérise'i'e*ptoitàtion oei p.oouits forertir^ par les communautesIocales' Ies exploitants transpor-teurs - commerçants ou consommateurs des villes apparaissen-.
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comme des facteurs d'insécurité des droits d'usage accordés officiellement aux populatior.s

locales riveraines. à travers les arrêtés de classement de ces forêts.

Cette insécurité des droits d'usage est durement et fortement ressentie de nos jours ct

constitue une des raisons majeures des diffîcultés qui caractérisent les rapports entre I'O.4.P.F..
certaines communautés et des groupes locaux retenus ou non dans le cadre de la gestion de ce s

forêts.

c) Droits et Rèeles dans la nouvelle orientation de la gestion des forêts classées ce

I'O.A.P.F.

A ce sujet, il convient de rappeler brièvement les missions, assignées à I'O.A.P.F t:t

consignées dans une étude programmée en relation avec la CFD (cf.Aide mémoire de Février
1992 - Mission d'appui conjointe, 2ème Projet Forestier).

Ce programme intérimaire prévu pour durer I an et financé par la CFD avait "pour obj,;t

de tracer les grandes lignes de faisabilité d'un ensemble cohérent d'interventions de I'O.A.P.f .

au niveau de la Stratégie-Energie Domestique (SED), et dans les trois domaines suivants:

o la gestion participative des forêts
o la filière bois
o le cadre institutionnel de I'O.A.P.F. (restructuration)".

Il était demandé à I'O.A.P.F. de choisir des collectivités villageoises riveraines des forê.s
classées qu'elle gère en vue de les amener à participer aux activités de protection - entretieo tit
d'exploitation de portions délinitées dans ces forêts, suivant des plans et contrats de gestic r
offîciels, acceptés et signés de commun accord. Il était également visé d'amener I'O.A.P.F. t
préparé les communautés villageoises et les groupes utilisateurs des forêts classées à occuper une

place de choix dans le système d'approvisionnement des villes (Bamako, principalement) en bois
- énergie,'d'oeuvre et de service, envisagé dans le cadre du projet stratégie Energie Domestiqt e

(SED), à l'époque en état d'élaboration et non encore démarré de nos jours.

Au terme de ce programme d'un (1) an conclu avec la CFD, I'O.A.P.F. devait parven:r
à établir un "nombre limité de contrats de gestion sur des portions des forêts classées i
f intérieur du terroir villageois, passés entre des collectivités riveraines ou des groupes

utilisateurs et I'O.A.P.F. "

Cette démarche nouvelle qui repose sur la passation de contrats de gestion entr:
I'O.A.P.F., représentant de I'Eûat et les communautés et groupes locaux, est apparue tant au I

bailleurs de fonds (CFD) qu'aux autorités maliennes comme une mesure réglementaire incitatire
et positive pouvant favoriser le transfert progressif des responsabilités de gestion aux populatior-s

rurales.



18

I ") Les contrats d'exploitation., d'entretien et de gestion des forets dans le nouvea t
systme de l'o.A. P.F.

Les contrats de gestion: à I'intérieur des forêts classées définissent:

o I'ensemble des activités, des travaux d'exploitation, d'entretien et de gesti.n
des ressources des forêts classées;

o la durée, les limites d'application;

o les responsabilités, les droits et les devoirs des parties (O.A.p.F., Comite,s
villageois de gestion des ressources naturelles, autrei usagers) ,

o les moyens mis en oeuvre (appuis techniques, rémunération, outils ce
travail...);

o les règles de contrôle et le règlement des litiges,

o les redevances fiscales afférentes aux activités d'exploitation de produiis
forestiers (bois principalement) devaient également figurer sur les différ*nt, rype s
de contrats.

sorlt

les
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Les contrats O.A.P.F. de gestion à I'intérieur des forêts classées
relatifs:

o à I'exploitation des ressources en bois dans les plantations artificielles et
formations naturelles;

o au nettoyage des pare-feux;

o à I'ouverture des pistes;

o à I'organisation des pâturages (contrôle, surveiltance de leur utilisation dans les
forêts classées).

[æs contrats de gestion à I'intérieur des forêts classées sont accordéesprioritairement aux communautés rurales des villages riverains, à leurs
organisations et aux groupes de producteurs, d'eiploitants locaux. Ce,s
communautés et ces groupes constituent les "partenaires" provilégiés ceI'O.A.P.F.
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Cependant d'autres groupes d'utilisateurs (exploitants forestierl.,

propriétaires de troupeaux individuels ou regroupés en associations, coopérativel .

etc...) non ressortissants des villages riverains ou des terroirs adjacents peuvetrt

être autorisés à exploiter les forêts classées. l-a, condition dans ces cas est que ce s

utilisateurs aient I'accord des comités villageois ayant signé un ou des contrats ce

gestion avec I'O.A.P.F. "En d'autres termes, les comités villageois reconnus prr
I'O.A.P.F. ont le droit de passer des contrats de sous-traitance de certaines

activités (dans la limite de leurs contrats) avec d'autres utilisateurs (individur.

associations, groupements, coopératives, etc...). n'ayant pas de contrat avel

I'O.A.P.F. "

2") Consrars et Enseignements principaux en rappoft avec les contrats de gestion drs

forêrs de |'O.A.P.F.:

L'étude et I'analyse du contenu juridique et réglementaire de ces contrat: .

de leur opérationnalité au niveau de nos sites de recherche, permet de faii-e

quelques constats et d'en tirer des enseignements utiles.

Il faut signaler que ce sont surtout des contrats d'exploitation des bois dt s

plantations artificielles, des contrats de nettoyage de pare-feux et des contra s

d'ouverture de pistes qui ont été signés. Quelques contrats de.contrôle et ce

surveillance des pâturages des forêts classées ont été souscrits par les comités ,;t

les associations d'agro-pasteurs et d'éleveurs dans les zones égalemen .

particulièrement au Sounsan (sites de Falako et de Bini).

Avec nos enquêtes, on constate que le principe lui-même est accepté. e,t

compris des bénéfîciaires. Il est apprécié pour I'accès aux ressources qu'il facilite

et I'exploitation des bois pour la vente qu'il autorise. L'octroi des contra:s

apparaît pour les communautés et les groupes bénéficiaires comme un moyen

incitatif pour une exploitation et un entretien plus rationnels et plus soutenus des

aires qui leur sont concédées.

Cependant un désaccord subsiste quant au mode de répartition des produiis

des récoltes issus des activités d'exploitation des bois entreprises par les groupe,s

retenus par I'O.A.P.F. (Groupes villageois hommes et femmes, G.l.E. r:t

Associations villageoises d'exploitants de bois). La clé de répartition adoptée per

I'O.A.P.F. est de 5A% des produits pour I'O.A.P.F. et 50 Vo pour les

exploitants. L'O.A.P.F. justifie le maintien de ce mode de partage par les coûis

des investissements effectués pour implanter les superficies importantes de's

plantations artificielles (6.850 ha) au niveau des 2 forêts des Monts Mandingues

et de la Faya. Source : rapport d'activités 1992 O.A.P.F.).Quant aux

communautés et aux groupes, ils contestent ce mode de répartition, qu'ils juger,t

injuste, eut égard à I'importance des temps des travaux et la pénibilité de s

opérations d'exploitation de bois telles que I'exigent les contrats. En un mot, les

contractants trouvent qu'il y a un déséquilibre entre les travaux à effectuer et lt s

avantages des bénéfices qui découlent de cette activité.
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D,autres insuffisances, non inhérentes au contenu des contrats, mais âlarrt

trait à ra reconnaissance officieile par tous (bénéficiaires, autorités des service s

forestiers, de l,administration territoriare, communautés limitrophes et groupe s

utilisateurs non originaires des zones concernées) des contrats conclus avec

l,o.A.p.F. sur les aîres de forêts classées qui leur ont été affectées. En d'autre s

termes, il est fait allusion ici à la valeur, la validité desdits contrats. læ sentimer't

de ne disposer que d,un papier administratif, de peu de valeur, délivré par u:I

service en voie de disparition, sans poids réel depuis quelques années, a fini pt r

gagner la majorité des.o**unautés villageoises ét d"s groupes locaux concerné:''

cette situation fait que ces communautés et ces groupes ne se sentent pas

sécurisés réellement et durablement sur les zones d'exploitation en forêts classéet '

malgré ces contrats conclus avec I'o.A.p.F. - I-es manifestations de ce sentimer't

d,insécurité transparaissent dans les attitudes, les comportements passifs, la

faiblesse de la participation et de la motivation des groupes locaux, retenus dar's

le cadre de la iestion des forêts classées de I'O'A'P'F'

par ailleurs, il nous est apparu lors de nos entretiens sur les aires

d,exploitation (ou chantiers), avec les responsables et certains membres des A'\ '

et G.I.E. d,exploitants de bois (sites de liasséla et de Farabana), QUe ceux-ci ott

plus le souci o^e Faire l,économie des temps de travaux qu'exigent les opératior's

d,andainage et de débardage obligatoires consignées dans les contrats-

Il faut savoir que ces opérations de nettoyage des plantations après coupr .

et de déplacement-arrang.*"nt du bois sur les aires de stockage définies pe r

I'O.A.P.F. sont perçues par les exploitants comme une perte importante en temps

et en argent, qui leur est défavorable. or elles se justifient et s'imposet t

Echniquement, en ce sens q* ..r opérations permettent d'éviter ou de limiter

d,éventuels dégâts en cas de f.r* de brouss* paiexemple: L'A.V. des exploitan s

de bois de Kasséla en sait quelque chose pout avoir perdu ply: de^950. stères ce

bois et2.123 unités de perches et de piquets, après le passage d'un feu de brousse

en 1gg3, soit près d,1 million de nranis cFA, si I'on convertit les quantités auK

prix officiels sur chantier'

Ainsi le souci d'investir davantage de temps, d'énergie voire de revenLs

qui devait être l'attitude, le comportement normal des exploitants dans I'object f

de bien et mieux entretenir les parcelles pour un rendement soutenu à leur prof't

et pour re long terme, est hors des vues, de resprit des groupes retenus. Au

contraire, ,o*h. nous le faisions remarquer, reur souci est de minimiser les

temps de travaux. surtout en ce qui concerne les opérations d'entretien, avel

comme objectif de tirer le maximum de revenus en un temps réduit. ce qui not s

fait relever ce sentiment d'insécurité quant aux contrats accordés et les zone s

d'intervention délimitées et affectées à ces groupes'

pour terminer, nous retenons que la délimitation de zones d'intervention

à l,intérieur des forêts classées, leur affectation suivant des contrats conclus avec
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certaines communautés riveraines des forêts classées de I'o.A'P'F' et groupe s

locaux d,exploitants, ont constitué des mesures incitatives, mais insuffisantes pour

motiver les populations locales à participer aux activités d'exploitation, d'entretien

et de gestion des portions de forêtJ classées qui leur ont été confiées pî r

I'O.A.P.F.

Au,r,, inruffirun.rr .t lirit,, idrntifié, dun, l"r rontrutr d. g*tion à I intédtt'r

des forêts classées O.A.P.F.

Depuis rgg1 l,o. A. p. F. , face à ses difficultés financières énormer .

demandent aux comités de gestion villageois des ressources naturelles, et aux

groupes d,exploitants forestiérs d'entreprendre les travaux forestiers d'entretier
,,à crédit". seuls quelques uns souscrivent et acceptent de mener les travaux (sit:

de Samanko, pu. è*r*ple aux Monts Mandingues).

ces problèmes, sur certains de nos sites. constituent de nos jours de s

obstacles majeurs dans res relations entre ces communautés riveraines des forê s

classées et l,o.A.p.F. (Farabana en zone Monts Mandingues et santiguila €i'l

zoneFaya) et ont des répercussions négatives sur les ressources forestières dor t

elles sont riveraines-

cette situation est préoccupante au moment où L'o'A'P'F' tenta't

d,amener les populations rivàraines vers re désherbage manuel des pare-feux. :

nettoyage de parteues de plantations artificielles, la surveillance et le contrôle des

forêts classées, par la création d'équipes de travailleurs forestiers, au sein de s

comités villageois de gestion des ressources naturelles constitués dans les village s

encadrés par I'O.A.P-F.

pour conclure sur les constats et enseignements tirés de l'étude et ie

l,analyse des aspects juridiques. réglementaires du nouveau système de gestic^t

des forêts de I'o.A.p.F., basé sur la démarche contractuelle. on peut retenir qt :

* si les contrats signés ont favorisé un accès plus facile, moins conflictuel et une

utilisation des ressources des forêts classées,

* ces droits restent insuffisants, fragiles aux yeux des populations locales pot'r

impulser chez elles cet engagement, cette dynamique pour des investissemen:s

importants et durables rn t"àps de travail et en argent, qu'exigent les travaux

d'entretien, d'aménagement et de production forestiers'

ces lacunes juridiques, régisratives que |o.A.p.F. semble avoir perçr-'

depuis le départ, seraient dûes en partie de son point de vue par :

* ,,l,absence de cadre d'exécution écrit au plan administratif et réglemenlaire au

regard de la mission de I'O.A.P.F. et du statut des forêts classées de sa zone
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d'intervention " .

* I'absence de clauses établies de façon formelle et concertée, faisant apparaîtrl

de façon détaillée les droits et obligations des différentes parties engagées dar s

la gestion participative (O.A.P.F. et communautés riveraines des forêts classées).

Et d'ajouter qu' "il apparaît aujourd'hui indispensable de combler le s

lacunes, corriger les erreurs et imperfections, clarifier les bases de travail, afin

de faire de la gestion participative un instrument précieux de développemer rt

forestier durable qui profite et aux populations riveraines et à I'O.A.P.F."

Jusqu'en fin 1994, cette situation de "vide juridique" prévalait et continua t

:;ï.ffi îi'i"ï,:[:ff 5:f"i,TâlÏÏï:':1,:iîï,iff f,liîxiffi ;Ëi:"'

4.1.2. Constats et enseignements sur les aspects institutionnels et orqanisationnels de la Pestiol

participative des forets classees de I' O.A.P.F.:

Il faut, en effet. rappeler qu'une des missions principales de I'O.A.P.F., dans le cadrs

de la nouvelle orientation prône par I'Etat Malien, en matière de gestion des ressources

naturelles, est I'appui à l'émergence et au renforcement de structures locales motivées c:t

capables d'assumer des responsabilités dans la gestion des forêts classées.

I-es travaux de I'observatoire qui ont retenu de s'intéresser particulièrement à ces

questions institutionnelles et organisationnelles ont permis d'aboutir à des résultats à travers le s

constats et les enseignements tirés de I'expérience de I'O.A.P.F. de la gestion participative de s

forêts classées.

Nos analyses ont donc porté sur la démarche institutionnelle et organisationnelle ae

I'O.A.p.F. pour identifier les communautés et les groupes au niveau local dans le nouveau

système de gestion des forêts classées. I-e fonctionnement, le degré d'opérationnalité, la capacité

d'intervention réels des structures promues localement par I'O.A.P.F., dans ce cadre, ont éié

étudiés et analysés pour fournir des repères, tirer des enseignements sur les avantages et les

risques d'un transfert de compétences, de responsabilité aux communautés rurales et à leurs

organisations, dans un contexte de gestion décentralisée des ressources des forêts classées dol t

elles sont riveraines.

plus spécifiquement, l'étude a consisté en I'analyse de I'identification de la place et d-r

rôle que peuvent jouer les communautés riveraines des forêts classées dans le futur schéma

d'appioviiionnement des villes (Bamako, principalement) en bois. I-a perspective qu'offie
I'orientation et l'approche du projet Stratégie Energie Domestique (S.E.D.), avec la creation ie
marchés ruraux de bois auto-gérés et la réglementation de I'organisation, du transport et de la

commercialisation de bois, sera prise en compte dans les analyses. Ceci en vue de faire des

recommandations et des propositions de nouvelles modalités institutionnelles, organisationnelle s

de la gestion des forêts classées, dans I'optique de la mise en oeuvre de la politique ce

démocratisation et de décentralisation des ressources forestières.
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Stratéeie et méthodologie de I'O.A.P.F. en matière d'appui institutionnel au1
communautés et structures locales partenaires dans la gestion des forêts classées:

L'appui aux collectivités locales pour leur expliquer le nouveau système, et suivre
techniquement les réalisations et les travaux au niveau des forêts classées, conformément à des
plans d'aménagement et de gestion, est une des principales missions assignées à I'O.A.P.F.,
dans le cadre du programme intérimaire de 1992 conclu avec la C.F.D.

L'intervention de I'O.A.P.F. devait consister à susciter l'émergence etlou le renforcement
de communautés. d'organisations villageoises et autres groupes locaux, motivés poLr
I'exploitation. I'entretien et la gestion des forêts classées dont elle a la charge.

Depuis 1989 que ce travail d'appui institutionnel de I'O.A.P.F. a démarré, certair,s
résultats ont pu être obtenus.

I-es enquêtes au niveau des sites retenus. et les informations issues de I'exploitation c;
la documentation existante (rapports de mission d'appui externe, documents internes i.:
I'O.A.P.F. dont la liste peut être consultée en annexe noII) permettent de constater I'existenc:
de plusieurs types de structures locales d'exploitants, de travailleurs et de gestionnaires des forê s

classées. Ce sont principalement: Ies comités villageois de gestion des ressources naturell€s
(C.V.G.R.N). les groupes d'exploitants villageois de bois. masculins et féminins. les
groupements d'intérêt économique d'exploitants de bois, la Coopérative des Exploitan s

Forestiers de Bamako, I'Association des exploitants - vendeurs de fourrages de Bamako. les
associations d'agro-éleveurs et d'éleveurs chargés de la surveillance et du contrôle des pâturages..

A titre indicatif, on peut retenir qu'en 1990, on pouvait dénombrer 16 groupemen s

comportant 730 membres dont 500 femmes qui participaient aux travaux d'entretieo ct
d'aménagement des forêts classées des Monts Mandingues et de la Faya (Source : Gestior
intégrée des domaines classés de I'O.A.P.F., Juin 1992, rapporté du rapport provisoire
P.G.R.N., 1991).

I En l992,le nombre de groupements a êtê porté à 26 (Source : Rapport d'activités 1992 -

I O.A.P.F.). læ tableau suivant donne leur répartition par activité et par zone.
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Tableau: Répartition des 26 groupements promus par |'O.A.P.F. suivant leur activité et les
zones.

Il faur norcr qu'en 1992, eucune activité n'avait vu encore le jour dans cette forêt ct
Sounsan.

Les interventions menées par I'O.A.P.F. à partir de 1989, et depuis surtout I'année IggL
lui ont permis de délimiter les terroirs villageois à I'intérieur des trois forêts classées et de signr i-

des contrats avec 13 I'illages retenus pour I'expérimentation du nouveau système d'exploitatior.
d'entretien et de gestion. Parallèlement et progressivement, I'O.A.P.F. est parvenu à identifie.r
et entamer l'organisation des communautés et des autres groupes utilisateurs, tels que les
prestataires de services et exploitants forestiers. les éleveurs tant originaires, qu'étrangers aux
zones d'intervention de I'C.A.P.F.

La situation de l'évolution de la promotion par I'O.A.P.F. de structures locales, se tradu,t
depuis 1993 par l'émergence de 9 nouveaux groupements constitués dans la zone du Sounsan.il s'agit essentiellement de groupements de désherbage manuel, d'exploitants forestiers et
d'éleveurs.

I
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Monts
Mandingues

Sounsan(*)

Ib) Foncti ement réel ré d' nnalité cité de tructure
d'exnl ion. d'entreti t de qesti forêts rl' .A.P.F.

Depuis 1990, I'OAPF expérimente une stratégie et une méthodologie, devant lr,i
permettre de répondre au mieux à sa mission d'appui institutionnel pour l'émergence et ':?

renforcement des communautés et structures locales villageoises. auxquelles devraient être
transférés des droits. des cornpétences et des pouvoirs, dans I'exploitation, I'entretien et .a
gestion des portions des forêts classées qui leur ont été confiées.

De nos jours. formellement, plusieurs communautés villageoises (13 précisemen,)
représentées par leurs cornités de gestion des ressources naturelles, et plusieurs associations t,t
groupements d'exploitants de produits forestiers. (26 au total) représentés par leurs bureaux. sor t
impliqués dans la mise en oeuvre de la "gestion participative ou concertée" des forêts classée s
de I'O.A.P.F.

I
I
t
t
I
t
I

I



I
I
I
I
I
t
T

I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I

25

L.es enquêtes ont concerné ces structures dans I'ensemble des sites où elles existen,.
L'objectif visé était de parvenir à estimer leur fonctionnement réel, Ieurs capacités et degré
d'opérationnalité. L'idée qui sous-tendait ces travaux était de disposer d'éléments divers
d'analyse, permettantde confronterla réalité du terrain aux éléments et monûages théoriques en
projet ou déjà élaborés, dans I'optique de la décentralisation de la gestion des ressourc€s
forestières prônée par le Mali. Parmi ces éléments, on peut citer : les risques du transfert cie

certaines responsabilités, compétences et de certains pouvoirs de décision et de contrôle, aux
communautés et groupes locaux.

C'est donc sous les angles de la motivation et des capacités réelles, des structures locales
enquêtées, pour I'exploitation. I'entretien et la gestion des portions de forêts que nous avors
mené nos travaux de recherche et d'analyse. Ce qui devrait nous permettre de formuler le s
conditions (principes et préalables) d'une politique de transfert des responsabilités de I'Etat ou
ses représentants (dont I'OAPF), aux communautés riveraines et groupes locaux, plus apte à
favoriser la pérennisation des ressources, et plus profitables économiquement aux populatiors
locales.

I ") T.vpes de slrucïures promues par l'O.A.P.F. dans le cadre de la g&stiot ,

l'entrerien e.t I'exploirafion des forêts classées

Sur le terrain et au niveau des sites d'étude, on peut constater:

* I'existence de comités villageois de gestion des ressources naturelles: c'est-È -
dire un bureau élu, dont les membres sont plus ou moins connus de I'ensernb::
des habitants des villages. Il est considéré par ceux qui sont au fait de scil
existence comme la structure chargée des relations du village avec I'O.A.P.F.

* I'existence de groupes villageois d'exploitants et d'exploitantes de bois t:t
d'entretien des forêts, dont le nombre de membres (ou de travailleurs) var,e
fortement suivant les sites et suivant les périodes de I'année au niveau d'un mêne
site. [æs modes et critères d'adhésion à ces groupes semblent très flexibles, même
si dans les principes ne peuvent en être membres que des villageois âlarrt
volontairement souscrit à I'idée et acheter la carte (200 FCFA). Cette situaticn
fait qu'il est difflcilede connaître le nombre exact de membres devant intervenir
dans I'exploitation et I'entretien des parcelles et des forêts.

* I'existence d'un groupement d'intéiêt économique d'exploitants de bois composé
de deux groupes (Groupes Mandé et Goupe Faya) et constitué d'ancier:s
travailleurs de I'OAPF, licenciés avec sa restructuration, à partir de 1989. De 3Cl
adhérents au départ, puis moins de 200 au moment de sa reconnaissance off,rcielie
par Ie tribunal du commerce, ce G.l.E. a de nos jours des difficultés à mobiliser
ses adhérents pour les travaux de coupe de bois et d'entretien des forêts.

'f I'existence d'associations d'agro-pasteurs et d'éleveurs chargés de
surveillance, du contrôle des pâturages et de I'entretien des forêts classées.
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* d'associations d'exploitants de fourrages à des fins commerciales, originaire s

de Bamako, composées dans leur majorité d'exodants, travailleurs saisonnier s

ruraux.

lt( enfin, lâ Coopérative des Exploitants Forestiers de Bamako (C.E.F.B )

composée des anciens chauffeurs des engins de I'OAPF et leurs apprentis. Elie
est de nos jours le client de nombreux groupes d'exploitants villageois.

2') Situations et capacité.s actuell.es des structures locales d'exploiarion, d'entretit,t
et de gestion des forê.ts classées dans les sites de l',étude

En Octobre 1993, la mission d'appui externe du CTFT de Paris, dans sor
rapport "Projet d'appui à la mise en place de la gestion participative dans les l
forêts classées de I'OAPF", attirait I'attention sur I'organisation des groupement:.

comme un obstacle potentiel pouvant compromettre la pérennité des "acquis , t
remettre en question toute la politique de gestion participative". Constat qui deva,t

amener I'auteur à recommander I'entretien, le soutien et [e développement ci
I'intérêt manifesté par les populations retenues à la gestion participative.

Dans son analyse des capacités productives et de commercialisation des

groupements d'exploitants de bois dans les forêts de I'OAPF. le consultant not:
que "plusieurs facteurs entravent actuellement (en 1993) le bon écoulement c.r

bois. (dont) "la faible autonomie commerciale des paysans" et de relever encorc.
plus loin, qu' "à I'heure actuelle, I'inexistence de cette autonomie commercial:
des groupements les places en situation de dépendance vis à vis de I'OAPF et cl
la Coopérative des Exploitants Forestiers de Bamako (C.E.F.B.). 

:

La grande diversité que présentent les rypes de structures mis en place, pl r
I'OAPF'(hommes, femmes, associations villageoises, groupements d'intér(,t
économique) , parfois au sein d'un même village (Kasséla en zone Faya. e t

Farabana en zone Monts Mandingues, nofamment) , avec des règles et de s

objectifs différents, étaient perçus par le consultant du CTFT comme source c 3

confusion dans la stratégie et la méthodologie d'intervention de I'OAPF.

Une autre insuffisance relevée a trait au type d'organisation qui caractérise
les groupements promus par I'OAPF. Et à I'auteur de recommander un typ'e

d"'organisation prenant en compte les contraintes du monde moderne, r;t
réellement adaptée à un environnement évoluant vers une économie marchande... "

"L'ouverture de ces groupements vers I'extérieur en acquérant un statut reconnu

officiellement par I'Etat et I'ensemble du secteur intitutionnel" leur étz,t
recommandée également, comme un moyen de renforcement de leur crédibiliié
vis à vis de cet extérieur et d'accès à certains services qui leur permettrot:t
d'accroître leurs activités et d'améliorer leurs conditions de vie".

lrs enquêtes menées sur les sites, pour identifier l'évolution des structure s

promues par I'OAPIT depuis quelques années seulement (1990 à 1993), not s
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amènent à reconnaître la persistance des mêmes insuffisances, au plan d -r

fonctionnement et des capacités réels de ces diverses structures. On peut mên :
parler de démobilisation des adhérents et des responsables de ces groupes, depu s

les difficultés financières de I'OAPF qui ont réduit de façon substantielle se s

interventions classiques dans I'organisation et Ie règlement des frais des travaux
d'entretien de ces forêts.

Les principales insuffisances que nous avons pu relever en I'absence c 3

données. le suivi des groupements n'étant pas formellement fait, sont :

- la faible adhésion et motivation des membres des différentes structures crées p: r
I'OAPF. Ce qui explique les défections successives et régulières des adhérents de s

G.I.E. d'exploitants de bois. De 300 membres au départ, de nos jours, moins ce
50 membres participent et travaillent réellement dans le cadre des contra,s
d'exploitation et d'entretien des parcelles en forêts classées.

- la faiblesse des réalisations dans les domaines de I'exploitation de la vente c,:
bois. Les différents groupes d'exploitants de bois (groupes informels villageo.s
masculins et féminins, GIE) rencontrent des problèmes énormes dar s

l'écoulement de leurs produits en bois (bois de feu. surtout mais aussi de service .

L'insuffisance voire I'inexistence de matériels de travail et de transpo't
constitue une des contraintes majeures de ces différents groupes.

Par ailleurs la concurrence des commerçants-transporteurs. des revendeur s

citadins disposant de plus de moyens, réduit leurs capacités de réalisa-tion. Por r
ces raisons, les structures promues par I'OAPF, surtout au niveau des
communautés villageoises, sont bien en deça des objectifs visés du fait de iâ
faiblesse de leur structuration. Elles n'ont pas encore un contenu rée.l
(compétences matérielles, compétences organisationnelles, compétence s
juridiques). leur permettant d'être de véritables partenaires, et ayant la conscienc.:
de la nécessité de bien gérer et durablement les ressources de ces forêts classéer.

La jeunesse de I'approche gestion participative des forêts classées avec le s
populations riveraines et les groupes locaux, I'inexistence de cadre juridique ct
réglementaire clair et adapté à la nouvelle orientation. la faiblesse des moyer.s
financiers et humains de I'OAPF depuis son désenga-gement débuté en 1989, sor,t
implicitement avancés par I'OAPF pour justifier les difficultés qu'elle rencontre
deppuis le démarrage du programme interimaire conclu avec la CFD en 1992.

Dans tous les cas, nos propres observations nous ont permis de déceler des
failles quant au choix des communautés, des groupes pour conclure les différen's
contrats. Il nous semble que I'une des "premières choses à tenir en compte lors
de I'implantion des structures locales de gestion participative est de savoir qui ra
y participer ?".

L'économie des recherches pour indentifier les communautés et le s
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groupes réellement motivés a eu pour conséquence la promotion de
contenu réel, peu intéressés pour promouvoir une conservation des
en contrôler I'utilisation.

groupes sar s
TeSSOUTC€S r:t
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Ce consûat pose la question des conditions à définir et à appliquer dans le s
cbncessions de droits, de compétences et de pouvoirs de prises â. àe.irion au <

communauté.s villageoise et structures locales, en matière d'exploifation de s
ressources forestières. C'est là aussi un des enjeux majeurs à. Ia gesticn
décentralisée des ressources naturelles, dont il faut tenii compte pour éviter le
gaspillage. la destruction et les conflits au sujet du potentiel naturel de basc.
irremplaçable, que sont les ressources forestières.

[æs communautés et les groupes locaux qui auront fait preuve de prise c:
conscience et de capacités réelles, devraient être retenus pour bénéficier des
avantages économiques et en droits, des efforts consenstis pour une 'utilisaticn
contrôlée et une bonne gestion des ressources sur lesquelles des contrats leur o,.t
été accordés par I'Etat dans son domaine : la forêt classée.



I
I
I
I
I
I
t
I
I

I
I
I
I
I
t
t
t
I
I
t

29

nouveaux textes et projets de textes législatifs c't

ressources forestières au Mali
4.2. Avantages et insuffisances des

réglementaires de la gestion des

L'étude de I'esprit de ces nouveaux textes et des perspectives qu'ils offrent, en termes

d,avantages et de limites, constitue essentiellement I'objet des travaux de recherche sur les

grandes iign"s d'une nouvelle législation de la gestion des ressources forestières.

L'analyse se fonde, à la fois, sur la prise en compte ou non par ces textes nouveaux des

résultats de travaux scientifiques intéressants et disponibles, et de celle des recommandations i't

propositions issues des concertations nationales tenues au Mali, entre 1991 et 1993 ; elles

àenànçuient toutes la législation sur la gestion des ressources naturelles et le service forestier r t

réclamaient un transfert de responsabilité dans ce domaine aux populations rurales.

Ces nouveaux textes législatifs et réglementaires sont :

* la loi n"95-004. fixant les conditions de gestion des ressources forestières, du 18/0111995;

x la loi n'95-003, porûant organisation de I'exploitation, du transport et du commerce du boi:'.

du 18/01 I 1995 :

- 
* la loi n"93-008, déterminant les conditions de la libre administration des collectivitt's

t territoriales. du I I Février 1993.

plus spécifiquement les travaux de recherche se sont penchés sur I'analyse de ia

compatibilité àntre les textes ou propositions de textes législatifs et réglementaires de la gestio t

des ressources forestières (lois 95-005 et 95-003 suscités) et la loi n"93-008, base juridique ce

la décentralisation, d'une part et d'autre paft le code domanial et foncier de 1986, qui rest:

toujours en vigueur.

4.Z.L Avantages des nouveaux textes législatifs et réglementaires de la Bestion des ressources

forestières:

Une première lecture des nouveaux textes législatifs et réglementaires adoptés ou en

projet pour la gestion des ressources forestières au Mali, permet de reconnaitre une certaine

èvolutiàn positive par rapport au code domanial et foncier et à I'ancien code forestier.

Des changements parfois profonds ont été effectués et prenant en compte certaines

préoccupations et réclamations des populations rurales telles que formulées lors de la conférence

nationatè (Août lggl) et des états généraux du monde rural (Octobre 1991) - il s'agit entre

autres:

* de la révision des dispositions sur les défrichements et les feux qui allègent les conditior:s

antérieures (iachère de plus de 5 ans qui redevenait partie intégrante du domaine forestier

protégé, interdic-tion totale de feu précoce et transaction collective infligée aux villages et sans

discernement, parfois inéquitable en cas de feu de brousse).
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* de l'allègement des pénalités. A ce niveau, il faut dire que les Laux des amendes étaient trcp
élevés et non proportionnels aux délits, aux infractions.

Une des évolutions les plus importantes des nouveaux textes législatifs portant gestion
des ressources forestières au Mali concerne la répartition et la composition du domaine forestie r
national. Les dispositions nouvel-les sur ce plan étaient un des points de recommandatiors
essentiels du rapport de synthèse de la conférence nationale sur la relecture des textes forestiei s
(Juillet 1993). Ces travaux, en effet, recommandaient "la répartition des domaines en matière
de gestion des ressources naturelles entre I'Etat, les collectivités territoriales décentralisées tà
venir) et les particuliers". De nos jours, dans les principes et selon la loi, cette demandeest une
réalité. Il reste à les appliquer dans la realité du terrain.

Au plan de la gestion et du statut juridique du domaine forestier. des changemenrs
importants et intéressants ont été opérés en rapport avec les anciens textes, notamment les text€ s
du code forestier. Ainsi. les nouveaux textes reconnaissent aux futures collectivités
décentralisées, sur leur domaine forestier, des pouvoirs en matière d'exploitation, d'entretien et
de protection. On peut citer parmi ces nouvelles mesures:

* la possibilité donnée désormais à chaque collectivité territoriale décentralisée le droit d"'édicter
des mesures de protection et de conservation appropriées de son domaine forestier" (article 52..
chapitre 3. Titre II).

* la possibilité donnee désormais à chaque collectivité territoriale décentralisée le dro,t
d"'exploiter en régie ou concéder le droit d'exploitation des ressources de son domaine forestie r
à des tiers", "Cette concession devait être accordée priorité aux organisations riveraines de ces
ressources" (article 56 du même chapitre et du même titre).

Dans le cas spécifique des forêts classées, qui appartiennent comme par le passé au
domaine forestier de I'Etat, Ies évolutions favorisent d'une meilleure adéquation de la législation
et de la réglementation avec la nouvelle orientation: la responsabilisation des populations locales
dans la gestion, I'exploitation, I'entretien et la protection de ces forêts classées dont elles sor,t
riveraines. Ainsi, dans les nouveaux textes, la loi dispose, que I'exploitation et I'aménagemer,t
des forêts classées peuvent (désormais), être faits "avec les populations riveraines, les entreprises
forestières, les organismes coopératifs dans le cadre d'un contrat de gestion conclu avec
I'administration forestière" (articles 38 et39, chapitre 2, Titre II).

Ce sont là des dispositions qui tranchent avec celles très repressives et très restrictives
contenues dans I'ancien code forestier, et particulière-ment concerneant la catégorie spécifïque
de I'espace forestier classé de I'Etat.

Enfin, force est de reconnaître le souci de répartition fonctionnelle et institutionnelle des
responsabilités entre I'Etat ou ses représentants (services chargés des forêts, OAPF), les
collectivités décentralisées et les groupes de producteurs ou d'exploitants locaux.

ll transparait, en effet, de ces nouveaux textes le souci de I'Etat de s'en tenir à "la
définition des orientations globales et des règles qui régissent la gestion des ressources naturelles
et le fonctionnement économique des fîlières qui leur sont liés (filières bois-énergi:
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particulièrementl). Et également le désir de transférer aux collectivités décentralisés futures ia

compétence pour édicter par voie de règlements locaux ou d'arrêts individuels, des mesures pour

I'accès et I'usage des ressources, la levée des taxes et la gestion des budgets locaux"

S'agissant de la loi 95-003, portant organisation de I'exploitation du transport et du
commerce du bois, votées seulement en Janvier 1995 passé, il ressort des opinions de la majoriié
de nos divers interlocuteurs concernés et de nos analyses à partir des résultats de travaux
scientifiques sur ces questions, que les dispositions retenues présentent de nombreux avantage:.

On peut citer, entre autres :

* la possibilité que le "nouveau dispositif réglementaire proposé puisse contribuer à a

réorganisation et la rationnalisation de ces activités en milieu rural en limitant les lieux et le s

opérateurs autorisés pour la vente de bois-énergie, en fîxant les quotas de vente, et en renforçar.t
le rôle des nouvelles collectivités locales en précisant leur fonction économique en la matière' .

Ce nouveau texte, constitué de 27 articles, répond dans son fond, à la recommandation
issue de la conférence nationale sur la relecture des textes forestiers. qui demanderit
l"'élaboration d'une loi d'orientation par secteur d'activité", et aux "propositions de réforme ce

la réglementa-tion forestière, du dispositif de contrôle forestier..." élaboré en 1993, Pâr I'uniié
provisoire de pilotage de la stratégie (U.P.P.S.), en collaboration avec des chercheurs de CIRAi)
- Forêt (4. BERTRAND) et de la SEED (G. MADON).

Parmi ces avantages, on peut noter la distinction entre les différents intervenants :

producteurs primaires. transporteurs - commerçants et consommateurs.

Cette disposition présente I'avantage de clarifier la fonction que peut jouer chacun de ce s

intervenants dans la filière, et est donc plus favorable aux producteurs primaires riverains de ces

ressources en bois.

Læs dispositions instituant la création de marchés ruraux de bois auto-gérés par les

structures locales de gestion seules autorisées et reconnues dans ce domaine (article
7,8,9,10,11,13 et 14, titre ID pourraient consituer un moyen et une méthode efficaces d.r

transfert de responsabilité au profit des populations rurales impliquées dans la gestion des

ressources forestières de leur territoire. Elles pourraient favoriser aussi la décentralisation du
contrôle et de I'exploitation forestière.

Un autre avantage, et non des moindres de ce nouveau texte est de favoriser l'évolution
de la situation de I'exploitation du bois - énergie pratiquée jusqu'ici. à savoir :

a) I'absence totale de contrôle qui favorise I'anarchie, le désordre, facteurs de dégradation
rapide et irréversible de ces ressources ;

b) la définition de types d'exploitation ("contrôlé", "orienté" et "incontrôlé") ;

c) suivant des zones d'approvisionnement définies et déterminees en fonction du stattrt
juridique, du potentiel et. de l'état des ressources ("forêts délimitées et aménagées", "forêis
délimitées" et non aménagées" et "forêts non délimitées et non aménagées"). Ces dispositior.s
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sont contenues dans I'article l5 dudit texte. titre I.

Cependant, si ces nouveaux textes de loi présentent des avantages réels, certains. allairt
dans le sens du transfert de responsabilité, de compé-tences, et de la reconnaissance de droiis
et de pouvoirs de décision aux populations locales, il n'en demeure pamoins que ces textes
contiennent également des insuffisances.

4.2.2. Insuffisances des nouveaux textes législatifs et réglementaires régissant la sestion des
ressources forestières :

L'exploitation documentaire (rapports d'étude. travaux de chercheurs). en rapport avec
ces questions, et I'analyse des opinions, souhaits et suggestions issues de nos entretiens avec les
différents acteurs concernés etlou impliqués, nous ont permis de relever un certain nombre de
limites.

Une des insuffisances de la loi 93-008 du IIl02l1993 déterminant les conditions de ia
libre administration des collectivités, réside dans la non prise en compte du village dar,s
l'énumération et I'identification des collectivités territoirales. Cette lacune est relevée par boa
nombre de chercheurs qui ont eu à se pencher sur la question. Ainsi. A. BERTRAND. en
déflnissant "la collectivité locale", noteque "Au Mali, ilaété crée récemment des collectivites
locales rurales de base:les communes rurales", et souligne après que "en revanche. bien
qu'institutions administratives et sociales de base, les villages. hameaux ou quartiers ne sont pas
des collectivités locales. ce sont des instutitions traditionnelles".

En outre. en Février ]gg{ les travaux de "l'atelier sur les institutions locales et la
gestion des ressources naturelles renouvelables, tenu à Sévaré (Mopti) et initié par les ONri
Care-Mali. NEF et SOS Sahel/Grande Bretagne, relevaient "le manque de réflexion sur ie
village"... en tant qu'entité sociologique centrale déterminant les formes d'organisation
paysatrne". Et de demander plus loin, une révision de "la conception actuelle que les uns et les
autres ont du t'illage. un recentrage du débat sur les institutions de base afin d'enrichir le projct
de décentralisation que les autorités nationales cherchent à élaborer et à.mettre en oebvre".

[æs raisons généralement avancées, particulièrement défendues par la rnission
décentralisatiorr, pour justifier la non défînition du village comme une collectivité décentralisée
sont entre autres: "... la faiblesse des moyens économiques qui ne permettraient pas de faire ce
nos villages des collectivités viables...".

En réponse à la mission décentralisation, qui cependant affirme reconnaître "âr" le
village constitue une dimension incontournable de la gestion des ressources naturelles". Iedit
atelier parle de ".. . présupposition que les organisations et institutions locales endogènes sorit
soit dépassées. soit réactionnaires (anti-"modernes"), ... et doivent être supprimées parce QU€,,
par présupposition, elles s'opposeront au développement".

Nos entretiens. sur cette question, avec les interlocuteurs villageois, I'analyse de s
expériences d'organisation et de gestion administrative passées, font ressortir des appréhensions
quant à I'efficacrté et I'oprationnalité des communes rurales. I-es raisons avancées sont que :
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a) Elles semblent correspondre aux arrondissements actuels, qui ont connu des difficultés poL'r

prendre en compte et résoudre les problè-mes de I'ensemble des villages qui les composent'

b) L'entité secteur de développement conçu et mise en oeuvre' avec la réorganisatio n

administrative de 1977 a connu des fortunes diverses, suivant les régions et les arondissementr '

sa composition, en terme de nombre de villages (6 à 11 au maximum) est jugé adéquai'

comparativement à l'échelon arrondissement (qui peut comprendre juqu'à 70 villages dans

certains cas, comme Fana (Cercle de Dioila). I-es difficultés ont concerné essentiellement ie

découpage et les critères de composition. Des villages, en effet, appartenant à des

arrondissements différents. ou encore des villages qul n'avaient pas d'affinité ou qui

n,entretenaient aucun lien, ou tout simplement n'étaient pas volontaires pour s'unir, se sorrt

retrouvés dans un même secteur de développement.

Il se pose donc le problème de trouver une nouvelle entité entre les futures communes

rurales et le village à oeraut de reconnaître le village comme une collectivité territoriale

décentralisée.

Un deuxième type de lacunes existe. mais relève plutôt du fait de I'incom-patibilité ente

ces nouveaux textes et le code domanial et foncier qui est toujours en vigueur'

I-es grands principes, en effet du code domanial et foncier reposent sur l'état propriétaire

éminent de toutes les terres et des ressources qu'elles portent, mais aussi, sur la centralisatio;r

et la repression dans les modalités d'intervention. Ces principes sont désormais en contradiction

avec l,esprit des nouveaux textes forestiers et la nouvelle orientation, qui vise le transfert et ia

décentralisation de certains droits et compétences, en matière de gestion des ressources naturelles

au Mali.

It convient donc de procéder à une refonte totale de la réglementation foncière t:t

domaniale actuelle pour la rendre compatible avec les grands axes de la nouvelle législation

forestière.

Enfin, le dernier ordre d'insuffisances a trait à I'inexistence des divers décrets et arrêtés

d'application des textes de lois nouvellement adoptés ou proposés. Or ils sont autar't

indispensables que les lois elles-mêmes puisque les complètent. Il convient d'élaborer, d'adopter

et de publier les dispositions des décrets et arrêtés d'application, pour faire face à la situation

de ,,vide ou flouiurioique" qui caractérise depuis au moins 4 ans la situation de la gestion de s

ressources naturelles au uii. parmi eux, nour accordons la priorité aux projets d'arrêté

d'application de la fiscalité forestière, de I'affectation des taxes fiscales et recettes issues ce

l,exploitation des produits forestiers (bois - énergie, de service et d'oeuvre notamment)'

pour terminer. il est intéressant de noter que les nouveaux textes et les propositions de

textes législatifs et réglementaires élaborés dans la perspective de la stratégie énergie domestique

sont bien appréciés, du fait de leur caractère original, novateur, et qu'ils accordent des droi'.-s

et des pouvoirs importants aux communautés et à leurs groupes locaux dans I'exploitation des

produits forestiers. Cependant, au delà de leur perfection, c'est I'application correcte, juste de

ces lois et règles qui font naître des craintes, des doutes chez les populations rurales' Ces

aspects, de leùr point de vue, sont aussi essentiels que les lois elles-mêmes.
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Un des grands enjeux de la décentralisation et de la prise de responsabi-lité des
institutions locales, réside dans la reconnaissance de leur légitimité, la détermination correcte
des prérogatives et des compétences leur permettant d'exercer véritablement leur fonction, majs
aussi dans la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement nécessaires et indispensables, pollr
donner un contenu réel (compétences matérielles, compétences techniques) à ces institutior s
locales. L'information, la formation, la sensibilisation et I'accès au crédit rural sont des mesures
qui pourraient y contribuer, à condition que les agents et les services de I'Etat acceptent de se
muer en conseillers formateurs et de travailler de façon motivée, pour appuyer les communautés
locales dans la conception et la mise en oeuvre de leurs programmes d'actions et d'activités
locaux.
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5.1. situation foncière et aménagements forestières étatiques

[.es zones rurales péri-urbaines et de surcroît riveraines de forêts classées se caractérisent

par une situation foncière très complexe'

I-a nécessité pour le Mati "d'avoir des aires préservées face à I'extension continue des

terres agricoles et pastorales et de pratiquer la sylvicultu-re afin de fournir " ' surtout les villes

(Bamako, principalement) en bois - éneigie (bois de feu et charbon de boi), en bois de service

et d,oeuvre,,, a amené les autorités à concevoir le classement, puis I'aména- gement forestier st r

des vastes superfîcies de territoire. ces forêts classées et les plantations d'arbres' en génétai'

ont été ,,mises en place sur des territoires villageois sur lesquels les populations résidentes et

utilisatrices réclarnent des droits qui sont parfois très anciens" '

Les ,,territoires villageoises qui jouxtent ces forêts classées étudées (zones des Monts

Mandingues, de la Faya et d; sounsàn) posent donc la question de la logique du classement et

de la détimitation de ces forêts" '

II semble que la seule logique de production de I'Etat et des projets ou opérations qui Ie

représentent, ait été, prioritair"*Lnt prire en compte, privilégiée, et que les exploitatior's

antérieures (activités agro-pastorares tiaditionnelles) aient été ignorées'

A ce sujet, la plupart des responsables traditionnels du foncier, ici agricole, déclaretrt

q.u,à r,époqueiËs vittæ", n,uuuient pas été consultés pour re crassement de ces forêts'

Aussi, de nos jours, ,,ra prupart_ d'entre eux, pour cette raison, sont hostiles à ctt

empiètement sur leurs ierritôire, ,èrpà.tifs et participent peu aux travaux forestiers' rémunérés

en bois", pour lesquels ils sont sollicités par I'OAPF'

L,intégration de pourcentage de superficies de territoires villageois important' dar's

certains cas (Farabana, Santiguila), avec le classement des forêts, le "cumul d'empiètements

territoriaux,,, et enfin le "àumul de restriction aux activités agricoles et agro-pastorales''

conditionnent l,évolution des disponibilités foncières, des systèmes fonciers, et agricoles' jouertt

sur la viabilité économique et la répartition des activités économiques' Par ailleurs, ces situations

posent Ia question de la reconnaissance des droits territoriaux des populations locales acqu:s

souvent après une très longue occupation, et qu'elles continuent à réclamer.

Face à ces cons[ats, les recommandations suivantes peuvent être développées:

1 - Allègement des procédures de classement qui désormais devront prendre en compte le's

activités agricoles, agro-pastorales et de leur évolu-tion dans I'espace et dans le temps'

Afin d,y parvenir, les populations locales devront être consultées pour parvenir à un

consensus sur les superficies des terres à classer, les réserves foncières et forestières à

conserver pour les besoins sur les moyen et long termes'
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2 - [a reconnaissance et le respect des droits territoriaux anciens, légitimes des populatior:s
locales riveraines des forêts qui ont vu des superficies parfois importantes de let,r
territoire expropriées pour fin d'aménagements étatiques.

læ dédommagement, I'indemnisation ou toute autre forme de compensa-tion positirue
(octroi de droits sécurisés, prioritaires ou exclusifs, par exemple) pourraient constitue.r
des procédures de reconnaissance, de respect des droits des ayant-droits coutumiers sl r
ces ressources expropriées par I'Etat.

5.2. Droits d'accès et d'usage des ressources des forêts classées

[æs droits d'usage accordés aux utilisateurs de la forêt sont consignés et reconnus par les
arrêtés de classement des forêts classées de la zone d'intervention. Ces droits, suivant la
réglementation forestière sont accordés en priorité aux communautés des villages riverains.

Çependant, dans ïa réalité il existe un flou, dans l'esprit de ces populations, quant aux
droits dont elles bénéf,rcient et leur plein exercice. Les restrictions, les répressions et sanctions
dont elles sont I'objet de la part des agents forestiers dans I'exercice de ces droits. au même
moment où ces derniers exploitent à leur propre compte les produits forestiers etlou accordelit
des autorisations à des non originaires des zones, ont fini par convaincre les populations sur la
précarité, I'absence de sécurisation des droits d'usage sur les forêts classées.

Ces constats nous amènent à formuler les recommandations suivantes :

o déterminer avec précision les droits, règles d'usage dont bénéficient les populations sur
les forêts classées ;

e débrminer les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, à tiffe gntuit, de ces droits d'usage
.i

I. institutionnaliser ces droits d'usage accordés de façon privilégiée aux communautés
villageoises riveraines, en les formalisant, et en les officialisant par le biais de publicité I
comme cela passe avec les enquêtes commodo et incommodo ; I

o garantir I'exercie des droits d'usages des individus sur les espaces de forêts classées, I
dans un but exclusif d'auto-consommation. En d'autres termes, appliquer correctement I
et respecter les droits d'usage octroyés aux populations locales.

accorder "la possibilité de défrichage contrôlé et d'attribuer terres sous le mode exclusif
de I'agro-foresterie, aux communautés" connaissant réellement un manque de terre.

accorder "la possibilité d'usage selon les buts commerciaux" des produits des formations
naturelles. dans les forêts classées aux communautés villageoises organisées, et
intéressées de créer des marchés ruraux de bois auto-gérés, pour I'approvisionnement de s

villes (Bamako. principalement).
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5.3. Zone d'intervention et contrat de gestion à I'intérieur des forêts classées ie
Ito.A.P.F.

ï,a stratégie et la méthodologie de la nouvelle orientation de I'OAPF (la gesticn

participative ou concertée des forêts classées), dans leur forme sont intéressantes. I-a délimitation

à. poriions de forêts classées (parcelles de plantations artificielles pour le moment), affectée's

suivant un contrat, qui en définit les droits et les devoirs est une évolution appréciée par les

communautés riveraines retenues.

Cependant, un sentiment d'insécurité persiste au niveau des communautés bénéficiairel,.

[æs raisons avancées par elles pour justifier leur appréhension quant à la valeur réelle des droi.s

sur les zones d'interven-tion et les contrats de gestion qui leur ont été copudés, sont I'absence

de formalisation. d'officialisation véritables de ces documents. Cet état de fait, de leur point cie

vue, ne conftre pas de valeur juridique réelle opposable par exemple à des tiers.

Cette situation nous amène à recommander , ici aussi la formalisation, I'officialisation

des droits accordés aux zones d'intervention et des contrats octroyés aux communautés et

groupes locaux retenus dans le cadre de la gestion des forêts classées. Il nous para:t

incontournable de parvenir à faire reconnaitre juridiquement et dans les faits. ces droits, pour

voir les "a1,snt-droits" accepter d'investir sur ce long terme, tant en temps de travaux réels.

éventuellement en argent néôessaires pour une exploitation et un entretien soutenus et rentable s

de ces forêts.

Enfin, il convient d'adapter les efforts en investissement consentis pour une bonne gesticn

et une utilisation des forêts classées par les populations, et les bénéfices des avantages qu3

peuvent procurer les produits des forêts classées.

5.4. Aspects institutionnels et organisationnels du transfert des compétences et de

poùvoirs de décision aux communautés et groupes locaux en matière de gestion des

forêts classées

La stratégie d'appui de I'OAPF pour l'émergence et le renforcement insti-tutionnel des

communautés villageoises et groupes locaux a permis d'aboutir à des résultats, encore très

rnodestes, de notre Point de vue.

L'intervention de I'OAPF, à la fois, auprès de quelques communautés riveraines et rie

groupes utilisateurs locaux et parfois non originaires de ses zones a favorisé la création de

comités de gestion des ressources naturelles, des groupements et associations d'exploitan:s

forestiers, dans les localités riveraines de ces 3 forêts, retenues dans programme.

Cependant la jeunesse de I'expérience, l'âge de ces structures locales et les difficultt,s

qu'elles nbnt cessé de rencontrer dans leurs activités de coupe - vente de bois et d'entretien de s

forêts avec I'OAPF, permettent de tirer des enseignements sur les avantages et les risques du

transfert de compételces et de pouvoirs de décision. aux populations et groupes locaux, dans le

domaine de la gestion des forêts classées.
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La faiblesse, à la fois, des capacités d'organisation et d'intervention des différents types

de structures promues par I'OAPF montrent la nécessité de mener un travail important d'apptri

en vue de parvenir à une véritable institutionnalisation des structures à créer.

Iæs insuffi,sances que ces structures présentent constituent des blocages pour faire d'ellt's
de véritables partenaires dans la gestion des forêts classées telle que concçue dans le nouveau

système.

I-e faible engagement des communautés et le peu de motivation des adhérents de s

différents groupes d'exploiûants et d'entretien des forêts, les contraintes financières,

I'insuffisance des matériels de travail et de transport, le manque de compétences dans le domaine

de la gestion imposent une nouvelle stratégie pour donner un contenu réel à ces structurel,.

Enfin, les mesures juridiques doivent être plus incitatives pour les communautés et les groupet.

Partant de ces constats, nous recommandons :

I - l'élaboration et l'édiction de critères de capacité organisationnelle, d'engagement et ce

motivation, pour opérer le choix des communautés et groupes à retenir dans le cadre des contra:s

de gestion à I'intérieur des forêts classées. Ceci pour minimiser voire éviter les risques d'un
gaspillage de ces ressources.

2 - institutionnaliser et conférer les moyens indispensables à ces structures locales pour les I
rendre plus aptes à prendre leur responsabi-lité dans l'optique et la perspective de la gestc n I
dérentralisée des ressources naturelles.

l-a formalisation et I'officialisation de ces structures, et de leurs droits et devoirs, la

reconnaissance de la personnalité juridique aux structures qui le souhaitent et I'accompagnement

de ces moyens juridiques et institutionnels par des appuis pour l'accès aux crédits, aux matériels;
et à la formation (gestion technique et comptable des activités d'exploitation et d'entretien de,s

forêts), constituent les actions à mener sur les court et moyen termes.

3 - Réfléchir aux types d'entités supra-villageoises plus adaptées à la gestion des ressources

communes, colnme les forêts (classées ou villageoises). Elles pourraient être envisagées comme
structures locales d'organisation et d'intervention entre les futures communes rurales et les

villages, qui n'ont pas été pris en compte dans la constitution des collectivités territoriales
décentralisées à venir. læ critère de volontariat et de volonté pour constituer cette entité suprii-
villageoise devrait être prioritaire.

[a situation sur nos sites permet et est favorable à une telle organisa-tion. Læs villager,
à eux seuls semblent avoir, par exemple, des difficultés à constituer des marchés de bo:s
performants. Or its bénéficient des avan[ages liés à la disponibilité des ressources en bois, cje

leur proximité d'axes routiers importants et de leur situation en zone rurale péri-urbaine. Un

système de regroupement prenant en compte ces avantages pourrait permettre de développer, à

la fois, les capacités matérielles et les compétences territoriales de ces structures supra-
villageoises. Ces facteurs, en plus d'une bonne organisation des activités, entre villages membres

constituent quelques unes des conditions indispensables pour créer des marchés de bois ruraux
auto-gérés et performants.
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5.5. [-,es nouveaux textes ou projets de textes législatifs et réglementaires de la gestion des

ressources forestières au Mali: avantages et insuflisances dans la perspective de la
décentralisation

[æs nouveaux textes ou projets de textes élaborés dans le cadre de la réforme de ia
réglementation et de la fiscalité forestières offrent des perspectives intéressantes même si

quelques insuffisances subsistent.

L'évolution essentielle observée dans les grandes lignes de la nouvelle législation ou
projet de législation au Mali, et pour nous très positive, concerne I'acceptation du "partage

fonctionnel et institutionnel des responsabilités entre I'Etat et les (futures) collectivités
décentralisées".

La constitution de domaines forestiers des collectivités et des particuliers différents des

domaines de I'Etat, et le transfert de droits, de compétences et de pouvoir de décision aux

collectivités et aux particuliers dans I'exploitation, la gestion de ces domaines constituent des

acquis importants et présentent des avantages certains.

La nouvelle dérnarche contractuelle entre I'Etat et les communautés villageoises, potr
I'entreprise des travaux d'exploitation, d'aménagement, d'entretien et de protection des forêis
domaniales classées. offre aussi des perspectives intéressantes, pouvant aboutir à une véritable
responsabilisation de ces communautés. tæs bénéfices des avantages qu'elles peuvent tirer ce
I'exploitation de ces ressources, et que leur accordent les nouveaux textes constituent de.s

mesures incitatives, pour leur participation à la gestion de ces forêts classées.

I-e nouveau texte de loi régissant I'organisation, le transport et la commercialisation des
bois (loi 95-003 de Janvier 1995), est jugé novateur. L'évolution perceptible dans les nouveilês
dispositions est appréciée des chambres locales de I'agriculture, des communautés, des services
forestiers et de I'administration. Cependant les opérateurs privés et consommateurs, dont le s

opinions et suggestions ont été sollicités au cours des enquêtes, ont manifesté des craintes quaut
aux impacts imprévisibles du nouveau dispositif : approvisionnement régulier et à des coûts
abordables.

Quant aux propositions sur la réforme de la fiscalité forestière et de la répartition des

recettes fiscales entre les différents échelons et structures impliquées, elles sont jugées

intéressantes, en ce sens, qu'elles constituent, à la fois des mesures incitatives pour les échelons
à la base (communautés et groupes locaux, futures communes rurales), pour mieux gérer leurs
ressources, qui pourraient constituer ainsi des sources de revenus importants.

Læ système de contrôle du trafic forestier qui limite les interventions des agents forestiers
aux points névralgiques, les entrées des villes, s'il est pratiqué correctement est considéré
comme un moyen pour redimensionner la place et le pouvoir de ce service dans le contrôle et
la répression, et lui permettre ainsi de se consacrer davantage à la formation et à I'information
en matière de gestion. d'exploitation. d'entretien et de protection des ressources forestières.

L'incompatibilité, entre ces nouveaux textes et projets de textes, législatifs ct
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réglementaires de la gestion des ressources forestières,
Foncier qui, font de I'Etat le propriétaire éminent des
corriger.

et les dispositions du code Domanial et
terres "vacantes et sans maîtres". est à
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Par contrat de louasc cle Service n"005/94/A\/ES en date du ler Août 1994, nous avons reçu
titattdat clc ntettre en place I'Observatoire du l;oncicr en 3ènre Région. Ils s'agit de mettre au
point, dans la Régiort dc Sikasso. un outil de recensernent des évolutiorrs en matière foncière.
par une collecte de données et d'infortnations s'accordant à des indicateurs pertipents
susceptibles de mettre à nu les caractéristiques essentielles des pratiques foncières nécessaires
à la définition de politiques foncières éclairécs et opérationnclles en direction des masses
ru rales .

ll faut le préciser l'Observatoire du torrcier à Sikasso intervierrt dans un contexte dominé:

D'une part par des signes avant-coureurs d'une "crise foncière" caractérisée par:

- saturation de I'espace rural à cause de I'accroissement démographique,

pression foncière liée au boont cotonnier et à I'afflux du cheprel du Nord en quête de
pâturages.

- baisse de la tertilité des terres rendant nécessaire une gestion rationnelle des ressources
au niveau local , toutes choses qui risquent, à ternte. de conrpronterrre la reproductibilité
des systèmes de production (culture de coton - céréale - élevage - toresterie - pêche.) et
de rendre potentiellement conf-lictuelle voire explosive la cohabintion enrre groupes
socio-protessionnels différents: agriculteurs - pasteurs - chefs de rerre usagers
adnr inistration.

D'autre part, par une série de réflexion menées par I'Etat Malien sur la place à donner
au foncier dans le cadre d'une nouvelle politique de développement à mettre en oeuvre.

Ces réflexions sont sous-tendues par :

les travaux mettés sous la supervision de la Cellule de Planification et de Statistique du
Ministère du Développement Rural et de I'Environnement (MDRE) notamment dans le
cadre du Plan National d'Action Environnemenlale comprenant un volet foncier;

les travaux d'adaptation menés par le Ministère des Finances et le MDRE à travers la
Cellule d'Appuià la Mise en Oeuvre du PIan d'Action du MDRE (CAMOPA) ayant rrair
à la relecture du code domanial et foncier menée sous la direction du Ministère des
Finances en vue de I'adoption d'une nouvelle politique foncière tenant compte des
pratiques locales.
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ll l-aut obser'er-par ailleurs clans ce sens quc la CAt\4OPA préconise l'élaboration d'utt

coclc rural pre'arr ep compre la problénratique générale de la gestiolt des ressources llaturelles

corréliée aux cliverses activités ert c.e dontaitte'

[-a refonte des cocles foresriers, de feu, de chasse, de pêche ayant abouti à de nouvelles

lois s'inscrit darts cette perspcctlve'

l-'élaborarion d'une législation inexistante en matière pastorale est prévue pour pallier le

vide juridique en cette matière.

La nrise en place du Saut conseil des collectivités prévue par la Constitution dbvra, en

son temps, couronner l'ensenrble du processus enclenché de façon à constituer un cadre de

réflexion et d'action prenarll en compte la volonté réelle de donner I'administration effective des

espaces locaux aux populations cottcernées'

Toute certe politique confiée à une mission de Décentralisation rattachée à la Printature

a déjà abouti à la producrion de rexres législatifs dont la loi portant code des collectivités

territoriales en République du Mali er le piolet de loi portant principes de constitution et de

gestion du domaine des collectivités territoriales.

I)a's un tel conrexre on comprend t'objectif assigné à I'Observ'atoire de Sikasso :

la cartographie et la caractérisation scientifiquc des pratiques foncières dans les sites

d'observation

- l,identification de la problématique de chaque site en ayant à l'esprit la politiqùé de

décentralisation en cours

- I'analyse dé12illée des mécanismes er facteurs générant les principales problématiques

identifiées avec des. recommandations sur les pratiques favorables à une gestion moins

conflictuelle et durable du foncier rural et des ressources naturelles en tenant compte des

orientations définies par le code des collectivités Territoriales.

pour atteindre ces objectifs, nous nous somnres rendu àSikasso du ler au 31 Août 1994'

Au cours de cette période, nous avons fait une étude prospective du foncier sous [a forme d'un

documentde3i pù"r intitulé.. ELat du Foncier en 3ème région o. Dans les mêmes circonstances

de lieux et de temps nous avons établi en Novembre lgg4 un protocole de recherche faisant état

du choix des sites et des thèmes sur lesquels I'observation va porter (voir en Annexe 1)

Une fois ces raches exécutées nous avons, à partir du 15 Décembre 1994 mis en place

l,Obsen,aroire du Foncier à Sikasso en faisant appel à une méthodologie d'observation (I) ce qui

nous aura permis d'avoir des Résultats (ll)
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Il faut faire observer que I'une des tâches imparties à I'observateur régional réside err

I'appui qu'il doit apporter sur place aux structures (éutiques ou non étatiques) dans le besoin.

Aussi et pour pouvoir mener blen cette mission, il a êtê nêcessaire de créer au niveau régional

u.e structure légère représentant I'Observatoire du Foncier à Sikasso.

Cettestructure aétêmise sur pieds en Décembre 1994. C'est une villasituée, côté Ouest

de la ville, au quartier Medine, au bord de la route de Bamako-Sikasso-

L'Observatoire ainsi logé, nous nous sommes attaché à procéder à une restitution, au

niveau régional, eD direction des divers acteurs du foncier: Gouvernorat - Eaux & Forêt

CMDT - DRE/PAAP - CAT/GRN - Chambre d'Agriculrure - Justice etc... En fait de restitution

il s'agit d'expliquer aux divers interlocuteurs que nous avions retenu quatre sites dans la région'

suite à notre étude ProsPectoire:

I ") LÊ Site de Bowara avec pour thème foncier coutumier et sécurité foncière

2"') [æ Site Mahou avec pour thème foncier et nouveau découpage régional

| 3") tæ Site de Koumantou avec pour thème Interaction agriculture et pastoralisme dans la

perspective d'une gestion intégrée

4") I-e, Site de Fourou avec pour rhèrne culture du coton, foncier minier et stratégie de

gestion de I'esPace

Toutes ces opérations réalisées, nous tlous sommes consacré à Ia déterminations

des indicateurs fonciers (A) et la mise en oeuvre d'une méthode de recherche de I'informatiolt

(B).

A. LES INDICATEURS FONCTERS

En vérité, route la difficulté de la mise en oeuvre de I'Observatoire réside dans la

conception et l'élaboration théorique et scientifique d'indicateurs, ce n'est pas tout et il t-aut

aussi discerner un ensemble de données qui puissent se loger dans les indicateurs de façon

appropriée. Pour en revenir aux indicateurs fônciers, il faut qu'ils présentent un caractère de

peitinènce telle à expliquer de manière significative le foncier. On le voit, la conception des

indicateurs Lequiert une réflexion approfondie et beaucoup de soin. Pour la simple raison que

I'Observatoire-doit, en principe, être à même de procurer le maximum de connaissance el'l

infermation au moyen des données rassemblées, mais surtout grâce à I'utilisation des indicateurs

formulés permettant de toucher du doigt de nouvelles évolutions ou des dynamiques nouvelles'
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Tout ceci explique, s'il en est besoin, une grande prudence dans

l)our notre part,nous avons retenu 8 indicateurs à savOir:

les ressources foncières

les systèmes de production

les usagers

I'institution de contrôle et de résolution des conflits

les systèmes fonciers

le mode d'accès

la protection de I'environnement

les stratégies de développement.

Læ choix de ces indicateurs n'es[ pas le fait du hasard, loin s'en faut.

nous attacher au pourquoi de notre choix (1") et I'objectif visé par ce choix

1. Pourguoi les indicateurs retenus

6

le choix des indicareurs.

Aussi, nous allons
(z',)

Pour comprendre les motivations du choix des indicateurs dans le cadre de I'observatoirê;

ii suffir de rappeler notre définition du foncier: "lefoncier s'entend du sol, de son dessus et de

sol dessous, c'est à dire la terre - les forêts - Ies pâturages - Ies eeux superficielles el

souterreines - Ia faune - les ressources minières.

I/s s'agtt de toutes les ressources existant à I'état de nature et de celles à ln création des

quelles Ia matn de t'homrne a contribué. Ce n'est pas tout, et il s'agit de toutes les activités

économiques ayant cotnme support le sol ou ses accessoires de dessus ou de dessous. Lefoncier
c'est également toutes les instttutions étatiques ou non ûariques intervenant dans toutes les

relations qui comportent un quelconque élément de foncier; bien entendu, Ie foncier c'est aussi

et surrout tous les rappons de quelque nature que ce sott, dès lors qu'il y a liaison à la terre
ou ses accessoires.
Somme to4te, le foncier c'est à Ia fois, l'infrastructure (les éléments naturels ou artificiels

compte tenu de Ia triple nécessité plur l'homme de se nourrir, se loger et s'hahiller) et Ia
superstructure entendue au sens de toutes les idées socio-polttico-économtques et juridiques nées

à I'occasion de la position de I'honmte vis à vts des biens et sertices existant soit à l'état de

rtature, soit crées par l'honmrc et qui ont pour support Ie sol ou ses accessoires>.
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De ce qui précède, ir faut re consÉrer dans le cadre qui préoccupe icr et qui a trart a

l,observatoire du foncier, il s'agit d'une macro-lecture du foncier incluant une approche

rnurtisectorieile du foncier où tei non dits ont une importance cardinale' t-a se situe la

spécificité de l,observatoire du foncier tendanr à mettre à la disposition des usagers des

indicateurs informatifs permettant une lecture plurielle du fait foncier (discours éutique - ntode

tocal d,organisarion à, l,espace ,,rurJgi, de développement - enjeux politiques (

Decentralisation)-droit-économie-agîonomie-géogiaphie-histoire-sociologic
anthropologie etc. .. )

A rappui de cette observarion, il suffit de passer en revue res raisons du choix de chaque

indicateur.

cet indicateur est déterminant de la situation foncière. ,. La rerre, (nous dit un autettr)

nous renseigne beaucoup plus sur nous *e*.r que tous les livres réunisu' En effet' avattt de

s,interroger sur ra position de rhomme vis à vis d'une ressource, i! faut au préalable' s'assurer

de son existence. En faisant l'inventaire des ressources foncières dans chaque site d'obser'ation'

on apprécie leur suffisance ou leur insuffisance à supporter la pratique des systèrnes de

production. En plus un inventaire des ressources peut êtie indicatif du statut juridique des dites

ressources et permettre d,appr écier de façon prug*utiqye zur le terrain les liens qui sous-tendent

res rappor$ entre des producteurs entre eux er-uir a uit d* ressources foncières:

Avant
s'habiller, ce

accessoires.
Ces activités qui ont trait à

foule de renseignements sur

foncières.

Il dénote le mode de régulation du

en compétitivité. Cela traduit également

de faire quoi que ce soit, res hommes doivent, avant tout,se nourrir. se loger et

quilesobligeàinscriredesactivitéséconomiquesliéesàlaterreouSeS

l,agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie' llous donnellt ulle

re mode d,occupationl d'r*ploitation ou d'utirisation des ressources

LES USAGERS

cet indicateur permer. de prendre en compte les diverses relations qui se nouent entre les

utilisateurs du foncier'

jeu foncier entre les acteurs en complémennrité e[ ou

t. ,yp. d'organisation des producteurs'
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cet élément est assez révélateur du mode de gestion ou de contrôle des ressources et du

rTrode de règlement des conflits fonciers, eux-mêmes révélateurs de la facilité ou de la diff iculté

d,accès aux ressources. on sait qu'un manque de contrôle peut être synonyme d'accès

a'archique ou de surexploitation. Au contraire, un contrôle rigoureux peut présager utt accès

durable.
Le tait de déterminer I'autorité, de contrôle permet de connaître les modalités selon lesquelles

le contrôle s,exerce et d'avoir un aperçu sur les outils juridiques régissant les ressources au

,.,i'eau local. Il en va de même pour ce qui regarde I'institution de résolution des cont-lits'

Læ choix de cet indicateur rrouve son fondement dans cette vérité fondamentale selott

laquelle, toute société, quelque soit son degré d'évolution, fait appel à un système permettant

aux individus de réaliser I'idéal de lustice si cher aux humains.

Aussi, il faut le souligner, I'ordre dans toute société ne se manifeste pas par I'absence

de conflits, mais plutôtpar la"capacité de la société à réguler ces conflits- Aussi I'existence, au

'iveau 
des producteurs ruraux., d'institutions de règlement de conflits est gage de jouissartce

paisible et durable. A I'opposé, une multitude de conflits fonciers non résolus peut être source

de dérapage préjudiciable à une prarique rentable des systèmes de production. Ceci est bon à

savoir surtout quano on imagine que le système de gestion des conflits mis en oeuvre par I'Etat

.,est pas à t'auri de toute critique. En ce domaine, les spécialistes du contentieux domanial et

foncier sont unanimes à reconùîtr. que les solutions juridictionnelles ne sont pas toujours une

réponse appropriée aux litiges fonciers qui survivent au procès judiciaire'

LES SYSTEMES FONCIERS

foncière, permet de connaître Ie stâtut juridique

terrain, le degré d'application des dispositions

Ltr MODE D'ACCES

[e choix de cet indicateur s'entend aisément dans la mesure où le code domanial et

tb'cier d,inspiration moderne ne laisse pas d'autre alternative aux masses rurales. En effet' bâti

sur la marginalisation de la courume, le droit foncier étatique repose sur le posrulant selon lequel

le progrès er le développemenr sont pensés en termes de diffusion de la propriété privé9 de type

moderne aveÆ, en toill de fond, un monopole étatique des ressources foncières couplée d'une

fiscalisation généralisee afin de dégager ies ressources financières à budgétiser. Une telle

conception s'accommode mal aes piatiques foncières en milieu rural- Aussi vérifier le mode

cl,accès aux ressources sur les sites d'observation permet de voir si les men[alités ont évolué

da.s le sens d'une monétarisatiolr des ressources favorable à I'investissement.

Cet indicateur renseigne sur la législation

des ressourqes foncières et d'appréhender, sur le

normatives en vigueur.
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Cet indicateur s'avère ici
permettre la reproductibilité de

la préservation de I'outil de production afin de

tissé à partir du foncier.

2.

B.
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fondamental de

tout le système

Cet indicateur permet de s'assurer que toutes les actions realisées en matière fonctère se

situent daru [e droit fil des politiques étatiques du moment (Décentralisation gestion participative

- Responsabilisation des populations).

A vrai dire, on aurait pu ajouter à volonté à la liste des indicateurs qui n'est pas

lirnitative. Mais si nous avons retenu ceux-ci, c'est tout simplement en fonction des tâches

imparties.En effet, contrairement aux réseaux de collecte de données primaires. I'objectif de

l,observatoire n'est pa.s d'établir un bilan exhaustif de toutes les données interférant dans le

foncier, mais de reienir celles qui sont co-reliees à la problématique.d'une gestion moins

conflictuelle du foncier Sikassois, à Ia caractérisation des sites d'observation et à la nécessité de

faire des recommandations en vue d'apporter des solutions eclairantes en direction, des décideurs

pour ce qui regarde la décentralisation, la charte foncière et I'appui aux divers acteurs du jeu

tbncier s'ils sont dans le besoin-

Tout ceci nous à conduit à nous organiser dans la recherche d'informations utiles à la

réalisation de I'objectif sus-visé.

Nous I'avons déjà précisé, I'objet de I'observatoire consiste, autant que faire se peut, à

mettre au point une banque de données susceptibles de nourrir les indicateurs retenus qui

puissent pri*.ttre une lecrure pertinente de la question foncière à travers ses évolutions les plus

significatives.

La collecte de ces données requiert une méthode de recherche de I'information. En ce

domaine le principe de base repose sur un postulat: ..aller chercher I'information où qu'elle se

lrouve>.

Ainsi, lorsque les renseignements à acquérir se trouvent dans un document, ils sont mis

à nu par la lecture et I'analyrr. Si par contre ô'rst au niveau d'une personne que se situent les

informations, on prend contact avec elle et par entretiens ou interview on se les procure'
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l-orsque les informations se situent sur les sites, on désigne un enquêteur qu I,

conformément à un guide d'entretien effectue les enquêtes nécessaires.

Læs enquêtes sur les quatres sites ont été menées en fonction des indicateurs choisis saul'

à Bowara ou en plus de ces indicateurs, il y a eu un guide d'entretien ( voir annexe 2).

Il arrive qu'une information qualitative se situe au niveau d'un service technique .Dans

ce cas nous demandons aux personnes ayant les compétences requises de nous apporter un

éclairage par écrit. Pour les nécessités de I'Observatoire nous sommes constamment à la
recherche'de I'information, sans exclusive. A ce niveau, nous nous sommes rendus compte de

ce que tous les thèmes se recoupenr et se retrouvent sur tous les sites à I'exception de'Fourou

où il existe en plus un foncier minier. La nécessité de prendre en compte toute la réalité foncière

sur les sites .ei"nut d'une parr. la possibilité de pouvoir transposer le fruit de nos résultats sur

toute l'étendu de I'espace régional d'autre part, nous a conduit à ne pas nous investir dans une

approche par thème. Alors nous avons mis au point un certain nombre d'outils traduisant de

fàçon pertinente la question foncière. En effet ces outils, qui trouvent leur expression dans les

rableaux ci-dessous, permertenr la constitution de dossiers fonciers et facilite du coup le

discernement des mécanismes et facteurs généralement des grandes problématiques fbncières de

la région. Ce n'esr pas tour et les outils en question fournissent I'occasion de taire des

recommandations eu égard à la décentralisation, la sécurité foncière et I'organisatiott du ttronde

rural, toutes choses consignées dans les résultats de nos recherches.

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I



T

l -:
I

il

I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

II. RESULTATS OBTENUS

Il faut le signaler, depuis que nous fonctionnons, nous avons pu obtenir des résultats.

Les premiers auxquels nous sommes parvenu trouvent leur manifestation dans un doculllcllt

rrrritulé l,Etat du foncier en 3èrne Région. ce document est très important.. dans la tttesure oir

rl renferme, à n'en point douter une foule d'informations sur le foncier Sikassois'

Nous pensons que les usagers du f,oncier peuvent s'y référer utilement.

En organisant I'observation sur les sites,nous avons pu dresser un tableau synopticue du

toncier (A), constituer des dossiers fonciers par site d'observation (B). Enfin nous avons rnis à

nu les mécanismes et facteurs générant les principales problématiques foncières au niveau

régional (C) et émis quelques ,rro**andations en direction de la Décentralisation. la sécurité

ioncière, I'organisation du monde rural (D)'



I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1FâT
Ë Es n
FÊE g

gP;
ê

8Ë

eîtt
tq
(D
-t
tlt

rc(/)F1<
P2
E3
g'|. (D

O^

oaD

=eg=
33

(r,

v)
*l
rr,

z>
Sec

(D

m9
SLg.<
-ô ='
(DdE

(D
FOo
h.J oo
ès ès

-l -i
(Do

:i
(D4
-io
;;J

I
F CrC

tJ oo
àa às

fm
è(D
Év) D')qoa
6'(D

oo
==Éç-t -l(D(D

=(DÈi -r6;E
rl6
o\ t)(n Ltl
àR èS

5l fnrflm.:: tâ u, u,x'o'IJ -('
^\xoC)()(D(D(D

'Îf
; q';d6
();v)Fl
-. 

\y
ôc.hQ()ô =.'-r o
Ë'E tl ô-

F{

U) -J v'r Ur
èaNàsàe

t(o
3

3
oe

z>
ga
C

(D

m9
ËLg.<

(}dë
CD

\o(, \.1

èsN

-J -l
(DO

td
(D;-

cD)

,,o
èS *o

-l
às

z rrt

='(Dd5vt .ië
(D

PÔ

aâ
5. c-
T
(D,(0
a=_

(D

90 lv

èqs

rrt rn rn rn rrtv, Vl (/, th u,.g .o .(' _o io
^r 

Âi 
^!(}C)()c)()(D(D(D(D(D

a-'rV

=7,,\Hqg)()(D=-:.66=91T o 6'È +rD t - \Y

t.-r - ôld tJ O '-rl O
àAèRèSNèS

11
oq
F
oe

z
rÎ 

=.É
H^.(r, =lTr-
g.

(DE
o

w
èa

èss

*j -l
(D(D

/, Itxo.
(DF

(l)
=

-;XQ -J
-,. \Q

o\

m
(D

0c
CD

oc)
==
'-1 T(D(D

?'(D
-1 -t
6jg
ru6

€)H

àa ès

> !l rrt rft rE
-:,JUtA
= Y "rt 'o rr>

BÊFËH
'c
_.^.vu, :/ È' Oc
9.ro * 

=.ô'rtoo
3iËF

Êo\
hJtJOoCOc
èq ès èa èq èq

oc

z>
SË.ç6
rI'P
FF
=.<,o ='
(Dd6

(D

\c)

- \C;

èR èA

-r' '.]
(D(D

=Àjxè
(D

(DB
'9

ès

rft
CD

oc
(D

oo
Éç
(D(D
1A-
-:CD
f,.ru(D,5
(D(D

\c)(.,r rJr

ès ès

> rr, |n rrr
-VrUrcn
= ''O fO 'ÉâHHH
(}(D(D(D
3 ='o 9rY 9 DrOaË42=.
ç9./tO()

=..a 
O

E ÊT?T

É{
tJ oo tJ oo
ès bÎ èa ès

u5o
{
P
N

Ë É t'3,F r
;E gË g;
H i F.E s B
3.è'gy-eP8; Ë 3"Ë Ë

h È
2È. lE:cco-^'==
='lJ Y È'r

J

sa

ï sË ËS 
=cê 3: E 3:

HËË:TË
tfgF'sF
EFSËaa
='è<=@
=.rt 

(D 7'-
,êc>YV.
F ÇG
,1A ..;,

L(D/.)
l-g.(D(D.
-' =. ;t 0a
; tlr FtËEs1
Seggcoo
eG)

vrc
(L (D

<

g

f1ÊHËi3ËrsF$
rJÈ*'.
s.i â è; g
ir5'oê 5

i Ë i pu
(t, 

= 
T -:-: ge

F
tlJ
(-)
o
È
È
z(,
J
7_
V)



----i- '.: 
-: 

:;'

o
Ft

tr'o

Êrb
(Dt-

A'(D(rqe 6-
TY ÊJ

ÊùCJ

=À()(D
- 

(/t
âr V,
i-É
-v,
!J(D
Ê.3
(DV,H

f,c
6' S'
ÊtgE
-t -+V) F'

ôE6=5o'.
Éo'ct

v)
(D
Fl

Êtg.
o

o-
(D

(Pr

g
ç
o
o-

a
C)
(D

f
-g
o
ÉÈl

v,
(D-

oo

g.
o
Fl

o-i
v)l
ÉlH)l,.+, IÉl
o-l
(Dfpl
F-b IÊ)lE'lcDl
EI5l

I6-tc)l
-lÉl
-1 L
ct

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
t

F'

-1
o

(D

(D

Hg
(D=
gË:
EE
H*

?
o
(D
v,

Ë
a)r)
(D,
.A

=rFO.D

=8-.oi=3i
v,

v)
v)
(v

(?
(a,

o
r-)
rD

(.r,

a
*l
FJ

rr, o
P<xu
R"J
!o
x
9-l(âà

F
z,

t-ç
(D

I
(D.
Ft
o(tr
CD

za
aâJ:i.<

oa-
oo t-'J

èq àq

T-1oo

oÉ
33(l6

-cctJ cc
ès èa

1^rtarrrr:i U, th (h
VH<Hv v v

xc)()o(D(lo
E. =,'o !,
É x ËËoutcc)
FqË3

- -..1(, { ti Lrl
ès ès ès bs

x
oc

3
oc

N'g9Zi5g, (t
DJ'

-ug
Dol
F*''tt; 

Iar1- |

b.(D I

-6ç |

^e. Ix(D I

îé |

<rIr-
-J 
-(bXTD

âÈ5
urVT
xxlD"
=(DrÀJtâtn
P'-<>9

c)g.D
e3cê5
(D

o.
FO

7,É
^' a.;<

\o
-l u)
ès às

IT

(DÉ

cD6'

\cu){
ès àR

rnrn|r'Frm(n .â v1 tt (n'o=:o!=
c(-\c,(](?(D(D(DG(D

--
= 

F X ZE
6-r,"::!

=(D 
Ë 

=(Èt

tJ-a\(,l..JCL^C
ès ès ès ès ès

=:

C
F
e

ll7

ê.

()

o
rn

?L

c.tog.

=
Àt,

o
U
-t

VF;<

È

\c
\O-
ès ès

=' --'

CDÉ33(D6'

(, \o
\A{o- 

ès

>*rrrt;trr'
-=(âU.'JaVrÉH_

v v
PÀ\:uë839
E. == t
3 x âq
-. 

\yar(nCô

ô-E eô-

- -c\IJtJæCæ
èsèaNèsès

3

oe

VJ

o.

cJ

d

;E t à
:J 

= 
È=.

-'.8 =: 
Iës3;

55d(n

Ë 
R rro

z\
eë

gJ

o
N

ç,U
9. 9.

lo
(DÉ

(D6'
-1

\o
-\ob9 ès

>rrtrDm
- V, atz ?â

I I U
:Fe$0û\ec)CJC,
(D(D(DCD
1'1 +H À!

x x ËE(Du20c,
=.T o
E Prô-

È{
î\) Oo h.J æ
ès ès às ès

CF

o
{
È

3'i È
rË 6-

o *"c:.-
<6 vt

Ë. *<

(D. 
=-1

F)Ê.
.n5
l!* lh

=._oCD

EE Ê T i.
='c) 5 J o.dîËgs.ts5FEAgR.i3P
6Srir ?.î:

v(D--=::-o ()
3

*ËgËif
Ë;'*fs É sÉ E.,'

Éu1;i

ËËFfllsiirË$lg"fË; 
I FËiâE lËv 

Ff l -= Ët 
I2



?, _-

-:' j:, j '-. ': n--

?,.

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

(

t.
l4

Pour ce qui est de I'indicateur ressources foncières, il apparaît que celles-ci
constituent la donnée essentielle du foncier. Sur chaque site d'Àbr.*ution les dites
ressources présentent le même aspect physique c'est à dire qu'elles sont constituées
du sol, du sous-sol, des eaux, des forêts et des pâturages.

Toujours et s'agissant des ressources foncières, elles apparaissent au niveau de ro.s
les sites comme étant des espaces fonctionnels de production. Ainsi donc, à la lumière
des enquêtes menées sur le terrain le foncier se traduit par une spatialisation
d'activités économiques, ce qui donne plusieurs espaces d; productiàn : espace
agricole, espace pastoral, espace piscicole, espace forestier, espace minier.

Une évaluation de ces espaces au niveau de tous les sites d'obseruation fait ressorrir
que I'espace affecté à I'agriculture est te plus grand (une moyenne de 68 % du
terroir) vient ensuite I'espace pastoral (en moyenne 12 % dg terroir). L'espace
forestier vient en troisièrne position (en moyenne 1l % du terroir). 1e, reste, c,est-à
dire 9 % restant, se reparti entre I'espace piscicole et minier.

Quant à I'indicateur Systèmes de Production, il s'entend des activités économiques
que les populations inscrivent sur les espaces alors fonctionnalisés. Ainsi, le fonôier
apparaît comme étant une affecration d'espace à des fins économiques. Au plan 1ocal
le foncier s'inscrit dans une rationalité économique qui conditionne et détermine tour
le système social. l,es activités de production se laisse facilement decouvrir au niveau
des sites d'observation. [l s'agit notamment de I'agriculture, de l'élevage, de ia pêche
et des activités d'extraction minière. S'agissant plus particulièrement dà I'agricuirure.
il faut signaler I'existence partout d'une culture de rente axée sur Ia productiop
cotonnière.

Pour ce qui concerne les usagers, Ies enquêtes menées sur les sites révèlent deux
grandes catégories d'usagers à savoir les usagers de type traditionnel qui représente
en moyenne 97 % par site, et sont essentiellement formés d'agriculteuri, d'éleveurs.
de pêcheurs, d'orpailleurs traditionnels et d'exploitants de forêt à des fins alimentaires
ou médicinales. Læs 3 % d'usagers de type moderne rouvent leur expression Ie plus
souvent dans des institutions étatiques ou non étatiques (usines CMDi de Karangunu
sur Ie site de Mahou).

Il faut noter toujours pour ce qui regarde les usagers qu'une des caractéristiques
essentielle sur tous les sites d'observation réside en I'existence d'un espace construit
à des fins de logement. Cet espace du point de vue des pratiques locales est affecté
définitivemenr et appartient en exclusivité à I'usager.

Quant aux institutions de gestion et de résolution des conflits présentes sur tous les
sites, elles jouent un rôle ctef dans la répartition des espacei de production et la
résolution des conflits nés de I'exercice des diverses activités économiques. Le nuxde Ieur degré d'intervention par site avoisine 95 %. Læs institutions sorr
essentiellement constituées du chel'de village du chef de terre, des conseillers de
village et de clrefs de farnilles Iigrragères. Aucun accès aux espaces de productiorr
tl'cst possible salls I'aulorisatiorr de.s institutions corripétentes. Lrs copflits sopt
rnajoriLairenlctil réqlés iiu ttivc.au cles rrr€lrres irrstirutioni à côté dc.squelles il exisrc

3.

1.
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d'autres institutions de type étatique (administration, justice, agent des eaux et forêts.
de I'agriculture, de I'élevage). [a gestion faite au niveau de ces institutions représenre
un faible pourcentage (5 %) environ).

lrs systèmes fonciers : sur tous les sites il apparaît que le sLatut juridique des
ressources est écartelé entre des normes de type coutumier (le ûaux de recours sur
tous les sites s'élève à 97 % environ). Quant au droit étatique d'inspiration
européenne (CDF, code forestier, loi sur le régime des eaux) il est très raremenr
appliqué (3 % environ). Ceci est une constante sur tous les sites.

Concernant les modes d'accès : le mode d'accès aux espaces de production et aux
ressources qu'il supporte s'entend de la liberté d'accès, ou de I'accès lié à une
autorisation. Il s'entend aussi du fait qu'il est assorti au non du paiement de
redevances.ll a été vérifié avec pertinence, suite aux enquêtes de sites que I'accès se
fait sur autorisation des institutions foncières locales. Il n'est pas assorri de
redevances et trouve sa manifestation dans un certain nombre de mécanismes (prêt,
location, don héritage). Ce qui est sûr et certâin, est que le mode d'accès de type
coutumier est celui en vigueur SUR tous les sites. 97 à 99 % des usagers y font
recours. Aussi le recours au mécanisme d'accès de type moderne (concession rurales.
titres fonciers, permis d'habiter, bail emphytéotique etc.) est presque inexisnnt, à tout
le moins sur les sites que nous avons visités.

Environnement : les activités de protection de I'environnement se situent dans la lutte
anti-érosive et de I'action des eaux et forêts sur les divers sites. Ce qu'il fautsignaler
c'est I'existence de régles de type traditionnel protectrices de I'environnement et
res[auratrices de la fertilité des sols. Sur le terrain il nous a êté, donné de vérifier que
ces régles se traduisent en une série d'interdits : - interdiction d'avoir des rapports
sexuels en dehors de toute agglomération - interdiction de bagarre sanglante en
brousse - interdiction d'inhumer une femme enceinte décédée sans délivrance
interdiction d'inhumer un noyé ailleurs qu'au lieu de la découvele de son cadavre.
Ces interdits, disent les chefs de Ia terre interrogés, entraînent une dégradation de
l'écosystème par une baisse ou un manque de pluviométrie.

Pour pallier ces aleas il faut alors restaurer les sols par la voie mystique, savoir
détenu par quelques rares initiés, chefs de terres.

Quant aux stratégies de développement, dans nos sites, il est remarquable de conshter
tout une série d'actions realisées par Ia CMDT, la CAT/GRN, les Eaux et Forêts, le
PAAP/DRE, la DRHE. Ces actions, pour I'essentiel trouvent leur expression dans
I'aménagement des points d'eaux de bas-fonds et dans la gestion du terroir.

La caractéristique essentielle de ces actions se révèle par I'action participative dans
la perspective de la gestion décentralisee des ressources naturelles.

7.

8.
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Somme toute, ce tableau représente un véritable dynamornètre du foncier. Il f,acilite
la mise en oeuvre de dossiers f,onciers. il perrnet aussi de s'en quérir des mécarrisrtrcs

er facteurs générant les principales problématiques foncières, et de faire des

recommandations sur Ia décentralisatiort, la sécurité foncière et I'organisation du
monde rural.

B. DOSSmRS FONCE)RS PAR SITE D'OBSERVATION

Ces dossiers concernent successivement le site de Koumantou(lo), celui de Fourou
(2"), celui de Mahou (3') et celui de Bowara (4").

l. L€ site de Koumantou

ll s'agit, pour nous, de fournir une foule de données sur les principaux indicateurs.

a) tæs ressources foncières

Ce sont les ressources en terres, eaux et en pâturages.

LES RESSOURCES EN TERRES

Koumantou est un arrondissement du cercle de Bougouni, vaste de 1.268km2. il se

situe dans la zone agro-climatique dite soudanienne. ON rencontre dans cette zone deux
types de sols. D'une part les sols peu évolués d'érosion et d'apport colluvial sur cuirasse
aptes aux activités de cultures, de boisement et d'élevage. Toutefois ces terres sont réputées
peu fertiles; D'autre part les sols firrugneux inaptes aux cultures traditionnelles, mais avec
une aptitude parfaite aux cultures intensives. Les terres de Koumantou sont aptes aussi bien
aux cultures extensives qu'aux cultures intensives. I-a pratique des jachères de longue durée
est monnaie courante.

LES RESSOURCES EN EAUX

L'arrondissement dispose de ressources hydrauliques non négligeables. En plus des

eaux pluviales abondantes(1000mm/an) des mares et de marigots temporaires et des bas-
fonds, deux fleuves arrosent Ia zone: le koba qui se situe au nord, et le bagoé qui constitue
la limite naturelle des deux arrondissements de Koumantou et de Niéna.
En plus de ces importantes eaux de surfaces il faut ajouter les eaux souterraines.

I-ES RESSOTJRCES EN PATTJRAGES

Il s'agit du potentiel énorrre de ressources naturelles reparties entre plusieurs types
clc r,égétation dont les plus inipclrtantes sont les paysages r,égétaux associés aux plaines
d'ittorrdation, le.s pa_ysages r,égétaux ri-(soc:iés aux vallées étroites (se rencontrant autour cles

bcrges et nrarigots), les pal,sagcs r,égÉt;rux associés aux glacis d'épandage ctc...
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L'azone de Koumalltou est dotéc de 3 zortes pastorales dont les plus importarltes so.r

estimées à 136500ha, exploitées à 56% pendartt toute I'année. Koumantou esr égalenre.r
considéré comme une grande zotte de transhumance des animaux venant de Ségou pour la
Côte d'lvoire, venant de Sikasso pour Bamako. De nombreux couloirs de passages sont
également remarquables.
Sur ces différentes ressources citées ci-dessus, la population de Koumantou exerce des
activités économiques importantes.

b) Les systèmes de Production

IIs sont tous connus:

Il s'agit notammentde l'agriculture, de l'élevage, des activités forestières. de la pêche
et des activités industrielles.

L'AGRICULTURE

Elle est essentiellement basée sur les cultures vivrières qui constituenr 65% de la
production totale. I-,a majorité de la population s'adonne à ce rype d'activité. Malgré urre
volonté affichée des populations à combattre la faim, la zone de Koumanrou n'esr qu'à 64%
auto-suffisante. Cette situation s'explique-t-elle par I'essor de cultures de rente donr
principalement le coton. De plus en plus Koumantou se transforme e! véritable poc5e
cotonnière. D'autres cultures de rente existent dont noûamment le riz, I'arachide etc.

Iæs différents systèmes pratiqués sont I'agriculture extensive avec Ia pratique de
jachère longue (40% au maximum)

L'ELEVAGE

Chaque habitant de Koumantou a ses 4 bovins. C'est dire que l'élevage à Koumantou
est sédentaire plus de 50%. il existe aussi l'élevage fanshumant, semi-transhumant, extensif
et semi-intensif.

On dénombre dans la zone 6.000 bovins qui pâturent sur des espaces pastoraux d'une
capacité de charge de Sha/UBT/an.

LES ACTTVITES FORESTIERES

Elles sont concentrées autour de I'exploitation des produits forestiers. Certes des
périmètres de protection existent à Koumantou, mais aucune forêt classée n'est visible dans
cet endroit. Quelques rares périmètres de reboisement existent ça et là.

PourLant à Kountantott. le sen'ice des llaux & Irorêts est représenté paf u rl

c;ll.ltonllelllellt forestier, et dc 1;lu.s cn plrr.s on assisle à ulte prise de cclrrsciencc I)ilr lcs

[)ol)tllations de I'itttlloriattcc dt']:i trroiissc. rJc la fttr'ûr ct rie leur nrotcctiorr.



LA CHASSE

Dans le domaine de la chasse,

giboyeuses du cercle de Bougouni . La

LES ACTTVITES INDUSTRTELLES
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LA PECTIE

Quant à la pêche, elle n'est pas très florissante et n'est le fait que d'une minorité
d'autochtones auxquels s'ajoutent des étrangers venus de Mopti.

Koumantou est considéré comme I'une des zones

chasse traditionnelle y est beaucoup pratiquée

Enfin les activités industrielles se limitent à I'existence de I'usine d'égrenage de

Koumantou (situé à 7 km de Koumantou) qui produit 2.000 balles de coton à la minute
Toutes æs activités sont le fait de catégories socio-professionnelles dites usagers du foncier.
d'usagers.

c) tæs usagers

Læs ressources humaines de Koumantou sont impressionnantes. En effet ?7.300 âmes
y vivent avec une densité nroyenne de 2l habitants au Km2. Ceci pose avec acuité
le problème d'occupation de I'espace. Surtout quand on sait que tous les usagers ne

sontpas propriétaires des rerres qu'ils exploitent. On peutclasser les usagers en deux,
catégories: les usagers de type traditionnel constituant la majorité et les usagers de

type moderne constitué par I'Etat. les collectivités locales àtravers Ieurs réalisations.
les ONG et projets de dér,eloppement en place. L'usage de la terre repose sur des

règles d'occupation et de gestion de I'espace qu'il convient de voir.

d) t es systèmes fonciers

Il s'agit de voir comment les acteurs en place accèdent aux ressources foncières.
Deux systèmes foncier existent: L'un coutumier et I'autre moderne. I-e, premier
système est Ie plus pratiqué. L'accès au ressources se fait suivant la coutume.
Souvent même I'Etat est obligé de passer par les chefs coutumiers pour accéder à la
terre.

e) tæs institutions de gestion et de résolution des conflits

II en existe 2 types: les institutions traditionnelles et les institutions modernes. Pour
ce qui concerne le premier type d'institutions on peut citer le chef de village ou le
chef coutumier des terres. le comité villageois de résolution des conflits. Quant au

deuxième type il s'entend du Chef d'Arrondissenrent qui représente I'autorité étatique,
la justice de paix A.C.tj de Bougouni. Il faui toutefois noter que les conflits sont
majoritairetnettt résolus à I'ailiable. [-es conflits qui sont transportés devant
I'adnririistratiorr ne sont l)iis nonttl|eux.
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0 Organisation du monde rural

I-æs différenres formes d'organisation sociales s'observent à travers les organisations

traditionnelles où c'est surtour la falnille lignagère qui prime. Concernant les formes

modernes d'organisations, il faut citer les différentes associations des jeunes, des

femmes orientées vers la production rurale. Une autre forme d'organisation existe.

Il s'agit des structures A.V introduites par I'action de la CMDT (867o des villages

de Koumantou ont une AV). A ceci s'ajoutent les ZAER (7-one d'Animation et

d'Expansion Rurale) de Niamana et de Zambala.

g) Protection de ltenvironnement

La protection de I'environnement préoccupe au premier plan la CMDT qui a introduit

au niveau villageois des activités de lutte - anti-érosive et de conservation des

.ressources naturelles. On peut aussi évoquer le cas des méthodes mystiques de

protection de I'environnement. Exemple: Dans les bois sacré, on ne chasse pas non

plus dans le bois sacré.

h) Stratégies de développement :

Lcs actions de développement au niveau de I'arrondissement s'inscrivent dans une

logique de gestion paritaire et décentralisée avec la participation des populations.

Cette situation s'est traduite par I'action de la CAT/GRN qui s'est totalement

impliquée sur le terrain, dans la gestion rationnelle et durable des ressources

Naturelles, en suivant I'approche G.T.V. D'autres actions assez significatives sont

entrain d'être réalisées dans cette zone par des acteurs intéressés aux questions de

gestion des ressources Naturelles.

2. l.e. site de Fourou

a) t es ressources foncières

On peut les scinder en 3 catégories :

LES RESSOURCES EN TERRES

Des 4 arrondissements composant le cercle de Kadiolo, Fourou se présente comme
fe plus vasre avec une superficie de 2.400 Km2. Læ Relief est peu accidenté et se présente

sous forme de bas-fonds de plaines et de quelques collines. L,es surfaces de cultures sont fort
appréciables. I-e. climat est de type Nord guinéen. læ's terres cultivables sont génêralement

appropriées aux cultures de maïs, mil, de sorgho. Ils existent des bas-fonds rizicoles. L,es

cultures de coton sont également pratiquées la pratique de la jachère de courte durée (5ans)

existe dans cette zone.
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I-ES RESSOURCES EN EAUX

Pour ce qui concerne les ressources en eaux de surface, il faut citer les abondantes
eaux pluviales qui inondent pendant Ia saison pluvieuses, les nombreuses mares, marigots,
rivières et bas-fonds. A cela, le fleuve Bagoé constitue à n'en point douter un réservoir
hydraulique important. [-es eaux souterraines sont constituées par les nappes aquifères et les
nappes artésiennes.

LES RESSOURCES EN PATURAGES

Fourou est une zone très riche en ressources fourragères. Elles sont constituées
d'abord par le fourrage aérien que constitue la végétation des forêts claires, des forêts
galeries, mais surtout par un potentiel important de fourrage herbacé. Læs espaces pastoraux
sont représentés par des pâturages situés sur de vieilles jachères.

b) t es systèmes de production

[æs activités économiques auxquelles s'adonnent les habitants de Fourou sont :

L'AGRICULTURE

I-a majeure partie des revenus de la population est tirée des ressources agro-
pastorales. [æs Principales cultures de vivrières sont le mil, Ie mais, le fonio etc... [æs
cultures de rente sont le coton, Ie dah, I'arachide. D'une manière générale les cultures
vivrières occupent beaucoup plus d'espace que les cultures de rente. [æs cultures extensives
sont les plus pratiquées, mais la CMDT a introduit de nouvelles techniques culturales qui
tendent vers une intensification des cultures.

L'ELtrVAGE

Trois types d'éleveurs ont été identifiés: en sédentaires. les semi-sédentaires et les
transhumants.

Selon une étude de I'ESPGRN-Sikasso effectuée en 1994 par Mr TRAORE et S.
BAGAYOKO, le cheptel bovin évalué en UBT se présenre de la façon suivante , 
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bovins sédentaires:

bovi ns sem i-séderrtaires:

llovins Transhunrants :

'l'otal

8.209 UBT

I r. r03 UBT

7I8 UBT

20.030 uI]]'
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on constate que l'élevage senri-séden[aire est beaucoup plus

systèmes. Cette situ;tion s'explique pal la proximité de Fourou avec

rroupeaux peuvent aller paître pendant la saison sèche'

I-a, capacité de charge par UBT est fixée i !:1.11:,^?:
situation fourragère n'est pas perçue comme une contrainte majeure

)l

pratiqué que les autres

la Côte d'lvoire où les

Donc à Fourou, la

à l'élevage.

I-A FORESTERIE

L,arrondissement de Fourou possède une vaste forêt classée: la forêt classée de

Kambéréké (avec une superficie de plus de r4000ha) dont te classement soulève dçs

conresrations populaires. il;;, forêt'classée a placé en enclave le plus ancien village de

Fourou (Kadiorni). Le classemenr avait prévu le déplacement du site de ce village pour un

autre site. Aujourd,hui encore ce problème soulève beaucoup de controverses' Dores et déjà

la FAo dans le cadre de la gestion alternative des conflits a effectué une première mrssron

sur les lieux.

somme toute les activités forestières dans cette zone sont perçues avec beaucoup

d,intérêt par les populations locales, cette situation est d'autant plus réelle que les

populations vivant'dans le terroir, onr proposé aux aurorités de clæser la rive gauche de la

ioiêt de Kamb érêké comme réserve de faune'

T,A PECHE

concernant les activités piscicoles. la pêche est plus ou moins pratiquée' EIle

concerne une catégorie d,autochtones peu nombreux, .t àr querques étrangers venus de

Mopti . r_a,pêche dans cette zotlea ut.l caractère saisonnier [-a pêche se pratique dans les

rnares (pêche traditionnelle surtout) et fleuves (fleuve Bagoé)'

Il est difficile de quantifier les produits de la pêche'

LA CHASSE

euant à la chasse, elle est le fait soit de chasseurs amateurs qui peuvent

occasionnellement tuer du gibier, soit de chasseurs professionnels' A Fourou il y a une

association de chasseurs qui e' plus des activités de la chasse constitue une brigade de

surveillance de la ville et de la mine de sfama. ce phénomène a beaucoup contribué à

l'établissement de la sécurité dans cette zone'
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AUTRES ACTIVITES ECONOMIOUtrS

Læs autres activités éconorniques méritent d'être citées:

ll s'agit notamment de I'industrie et autres activités artisanales. Quant aux activités
arrisanales elles ne sont pas beaucoup développées et sont Ie fait de quelques paysans pendant
ia saison sèche.

L' industrialisation de la zone est incarnée par Ia présence de I'usine de Syama dont
la production d'or pendant la première phase (1990 - 1994) a êté estimé à 13,5 tonnes. Il
taut noter que I'implantation de I'usine a modifié la strategie'occupation de I'espace. Aussi
on relève des inconvénients tels que la dépravation des moeurs et coutumes par les nouveaux
arrivants (exemple: I'usine travaille pendant les vendredis qui sont considérés par la coutume
comme des jours où il est interdit de travailler la terre).

En revanche, au plan économique l'usine contribue beaucoup au développement de
I'agriculture (par la fourniture d'intrants agricoles) de l'élevage (par le creusement de poinrs
d'eaux pour les animaux) de la protection de l'environnement (par son soutien aux services
des Eaux & Forêts). Ces activités ci-dessus évoquées sont le fait d'usagers dont la nature
mérites d'être connue.

c) tÆs usagers:

La majorité des acteurs intéressés à I'utilisation des ressources naturelles, se trouve
dans Ie coutumier. Il s'agit d'agriculteurs, d'agro-pasteurs, pêcheurs qui croient en
la coutume et qui n'ont d'autres convictions que celle-là. La deuxième catégorie
d'usagers peuvent être des étrangers venus d'ailleurs et qui se fondent sur le droit
moderne d'une part et les usagers Etatiques et non Etatiques exerçants des activités
d'intérêt général . I-e, problème qui se pose est comment concilier les intérêts des uns
et des autres pour une occupation raisonnable et efficace de I'espace. Cette situation
d'ailleurs influence les systèmes fonciers en place.

d) t-es systèmes fonciers:

Ils sont inspirés de deux types de droit. L'un coutumier beaucoup pratiqué, se
fondant sur les râlités locaies mais non ecrit. I
L'autre moderne, moins pratiqué parce que très mal connu et inadapté. l-e, problème
posé est comment faire pour que le droit moderne soit accessible à une population à
plus de 90% analphabète, et aussi faire connaître I'intérêt des règles coutumières dans
le cadre d'une gestion durable des ressources naturelles.
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e) L,es institutions de gestion et de contrôle des conflits

Rarement à Fourou, un conflit de terre est transporté devant les autorités
administratives. C'est du moins, ce qu'affirme le Chef d'Arrondissement de Fourou.
Ceci explique que les habitanm de certe zone apprécient les institutions locales de
gestion traditionnelle, qui sont les plus aptes à résoudre les conflits. Toutefbis les

conflits ayant engendré des crimes ou génocides relèvent de la compétence exclusive
des institutions étatiques pour des raisons de souveraineté.

0 Organisation du monde rural

L'organisation du monde rural se fait
d'autres organisation ératiques ou ONG
notamment par I'existence d' AV dans
la CMDT de Z.E.R et Z.A.E.R"

comme dans toutes zones où la CMDT et

sont présentes. Cette organisation se traduit
la quasi-totalité des villages, la création par

A cela il faut ajouter le cas des comités d'accueil mis en place par la DRE/PAAP.
D'autres formes d'organisation existent, en plus de celles que nous venons de citer.

g) Protection de I'environnement

Ce thème requiert une importance assez particulière dans la zone de Fourou.
Quelques institutions de développement en ont fait leur cheval de bauille. Il s'agir
notamment de la tnine de Syama qui a prévu dans sa programmation un volet
protection de I'environnement. Cette situation s'explique. D'abord I 'implantation de
I'usine a nécessité un déboisernent important, ensuite, I'utilisation de la cyanure est
très dangereuse pour l'écosystème. En plus de I'usine, les Eaux et Forêts et le
Programme National de Lutte contre la Désertification développent des activités de
protection de I'environnerrent à travers le projet Zone-Test.

h) Stratégies de développenrent

Actuellement sur le terrain, on assiste de plus en plus à la nécessité d'une meilleure
coordination des activités de développement pour ce qui concerne les principales
institutions de développement. Dr plus, la notion du développement est inséparable
de la notion des gestion participative. C'est ce qui est d'ailleurs remarquable partout
sur Ie terrain. Nous pensons que Fourou est une zone d'avenir, tant au plan du
développement qu'à celui de Ia gestion des ressources naturelles.

3. te site de Mahou

a) tæs ressources naturelles

EIles se distinguenr en :
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RESSOURCES EN TERRES

Mahou est I'un des arrondissements de Yorosso qui est frontalier au Burkina Fasso
(au sud par le département de Fô et à I'Est par le département de Sami). Au nord il y a
Yorosso et Boura au Mali. La superticie globale de Mahou esr estimée à 442 Km2. De par
sa position géographique assez contraignante et de par la petitesse de sa superficie, Mahou
ulle zone où I'insuffisance des terres revêt une acuité particulière. [æs sols sont souvenr
latéritiques et pauvres du fait de l'érosion hydraulique. [æ climat qu'on rencontre esr de rvpe
soudanien.

RESSOURCES EN PATURAGES

Mahou est une zone à contrainte pastorale. Lrs surfaces de cultures ont occupé
presque la totalité des terres. Ce qui fait dire à certains qu'aucun espace pastoral n'exisre
à Mahou. Cependant les activités pastorales se pratiquent. car il y u qrurd mênre quclques
ressources. Surtout hydrauliques en ce qui concerne la mare sacrée vasre de (9000haj. Mais
il y a aussi la proximité du Burkina Fasso où il est possible de faire la transhumance.

RESSOURCES EN EATIX

A part I'exemplede la mare citée plus haut qui peutconstituer une source importante
d'eau, aucun fleuve n'arrose N{ahou. Læs isohyètes 800 mm à900 mm sont enregistiées par
an dans la zone- Sur l'ensemble de ces ressources s'exerce une occupation conôurrentielle
de I'espace pour réaliser les activités économiques suivantes:

b) Système de production

Ce sont:

L'AGRTCLILTURE

L'agriculture est I'activité principale. EIle pourvoit aux besoins en nourriture er
occupe plus de 90 % de la population. [æs cultures vivrières sont orientées vers la culture
du mil, du maïs, du sorgho et de quelques tubercules tels la patate et I'igname.

Quant aux cultures de rente, le coton est le plus cultivé.

L'ELEVAGE

Traditionnellelneitt, la zonc de Mahou n'est pas une zone d'élevage. lr,lais la
séclteresse a fait luir les élevcurs <ju Nord vers les regions du Sud. Aussi lr4aliou, esr
coltsidéré actuellellerrt cornnrc Lnre zone d'éleva[e transliun]ant.
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sont exprimées à travers l,existence d'une forêt classée rnais mal entretenue

L,A PECTM

Quant à la pêche, elle est traditionnelle'

D,autres activités économiques se pratiquent, mais elres sont de faible imporunce'

c) Les usagers

Lrs querques 9.000 habirants de Mahou ont une croyance aigue dans les coutumes

pour la simpre raison que ra popururion à gg% bobos est resrée profondément attachée

aux croyances ancestrales'

c,est pourquoi. res usagers coutumiers constituent l'écrasante majorité' Néanrnoins

quelques axes d'utilisatiort moderne subsistent'

d) [,es sYstèmes fonciers

Ils se caractérisent par ra pratique coutumière et moderne. [æs modes d'accès à la

terre sonr soumis à la coutume. ce sont les familles fondatrices qui sont considérées

comme propriétaires des rerres. ce sonr eiles qui ont-droit exclusif à attribuer les

lerres L,usage de ra.rerre esr soumis à des rJgr.r d'utilisation auxquelles le titulaire

d,une parcere ne doit errfreindre. s'agissant du système moderne, c'est la législation

en matière foncière .ontenil" dun, ït. code Éomanial et Foncier et les autres

légisrations corlcernant le code Forestier. re code de Feu, et le code de chasse) et

qui restée très théorique'

e)I-,esinstitutionsdegestionetderesolutiondesconflits

partout où la couume est foncièrement ancrée dans la mentalité des populations ce

sont les institurions traditionneiles qui sonr res prus aptes à résoudre les problèmes

et litiges fonciers. En tout état de cause, r.r iiriges fonciers sont très exacerbés dans

cette zone. L,une des particularités de Mahou Éside dans le fait, qu'à plusieurs fois

des litiges ont été portés devant la justice'

f) Organisation du nronde rural

[-,clrgarisarro' sociale se,resure à lravers les eflorts inrassables déployés par la

cN4Dl- r)our créer des structures'iirageoiscs cre clér'cloppenienl' A N4altott' il existc

clcs assttcriations d,Agr.*,-pastours. cà qui l-ait clirc tlttc lr4ahou 1i'ÇSt llas à la ltaÎrtc'
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en matière d'organisation du tnonde rural, surtout que les populations prennent
conscience que leur développement réside dans Ie regroupement.

g) Protection de I'environnernent

Cette politique est surtout I'oeuvre des représentants de Eaux et Forêts. Il existe
également des pratiques couturnières de protection de I'environnement qui se
traduisent par des interdits. Exemple: une croyance populaire à Mahou dit que du
bois vert, ou feuilles vertes ne doivent entrer dans le village. Cette situation traduit
le souci des populations à respecter I'environnemenr.

h) Stratégies de développement

Nous n'avons recensé aucune ONG opérant dans cette zone. Cette situation réside
dans I'enclavement de la zone.

4. Site de Bowara

læ siæ de Bowara, de parr sa spécificité. mériæ que nous donnions querques rep'
historiquæ. ceci poui niieur e*ptique, le choix du ,i,, 

o "tt" qurrrrlu's quelques reperes 
I

a) Historique

I-a légende dit que le village de Bowara serait créé par un "homme-génie" sorri de
la montagne de Pissagasso (monagne qui se rrouve à I'Est du village). a t^ création
du village il lui donna son nom: Moussasso (village de Moussa). Très rôr. il est
contraint de quitter Moussasso pour ensuite créer le village de Bowara, à cause d'une
forte présence d'animaux sauvages. Selon la légende. Moussa réalise le premier acre
foncier, en allumant le premier feu de brousse qui a brûlé jusque dans de lointaines
contrées. Présentement, Ies descendanm de Moussa affirment ne pas connaître les
limites des terres de Bowara.

Ce village est de tous les villages de Sikasso, celui qui ait gardé des strucrures
traditionnelles de gestion des terres. Elles sont hiérarchisées Oe ta façon suivanre:

o [æ Tarifo : ou propriéaire des terres de toute la région incarné par le chef de
village qui n'est autre que I'un des descendants de Moussa. I-æ chef des terres. est
doué d'un savoir mystique pour restaurer la fertilité des sols appauvris.

I læs Korognifé : Ce soltt des échelons déconcentrés auxquels sont reconnus certains
pouvoirs de décision en rnatière foncière. Aujourd'hui ær korognifé sont représentés
par des villages anciens situés sur le terroir de Bowara. Ces vitlages ont délégarion
de donner la terre à quicongue la demande pour Ia travailler, ils où aussi mandat de
faire respecter les coutun.les et les us.

b) Ressources Naturellcs
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En se référant à la conception des habi[ants de Bowara, il est difficile d'établir une

limite au terroir de Bowara. C-e qui est sûr. c'es[ qu'à la chute de Sikasso. les

habitants de Sikasso auraient désignés Bowara comme propriétaire de toutes les terres

Aussi, dans le vocable Ressources Naturelles de Bowara, il faut entendre les

ressources de toute la ceinture Sikasso - Koutiala - Bougouni et Kadiolo. Ceci rend

difficile la quantification de I'espace disponible. Par contre les activités qui sottt

développées sur ce terroir sont bien identifiés.

c) Systèmes de Production

Sont essentiellement basés sur 3 activités qui sont I'agriculture, l'élevage et les

activités forestières.

Elle est une activité de subsisrance. C'est grâce aux cultures vivrières que la

population se nourrit. Une aurosuffisance alimentaire existe dans cette zone- La CMD'l'a

réussi à intéresser les populations aux cultures de revenus telles que le coton le rtz et

I'arachide.

L'ELEVAGB

Il est pratiqué en association avec I'agriculture. Aussi beaucoup d'agriculteurs passent

pour des éleveurs. L'élevage sédentaire est le système dominant. Cependant quelques peuls

transhumants sillonnent la zor1e. et rendent difficile, parfois, la gestion des ressources

naturelles, en ne respectant pas les règles coutumières.

LES ACTIVITES FORESTTERES

Elles se résument à travers les quelques plantations et vergers au bord des marigots

et de quelques plantations d'écalyptus par des paysans très volontaires. En ce qui concerne

la cueillette des fruits de Néré et de Karité, elle est organisée suivant la coutume.

Aucune activité d'industrie n'esr à signaler. Toutefois les chefs traditionnels se disent

favorables aux investissemenrs. Cette attitude démontre la disponibilité des populations à

comprendre la loi moderne-

d) Le-s usagers

Ils sont tous coutumiers. [-es nrodes d'accès, les modes de gestion des terres sont

intégralement fondés sur la couturne. Toutefois I'application du droit moderne mérite

tout; sa place en consiclérant le sentiment d'ou\/erture que manifestent les populatiorrs

vis-à-vis de la loi.
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e) l,es systèmes fonciers

Ceux exisLants ne sont autre cltose que le droit coutumier et le droit moderne. Dans
la pratique le droit coututtrier est unanimentent reconnu par tous et appliqué dans .sorl

intégralité. Cependant, il existe un domaine réservé à la loi moderne que la coutume
ne peut résoudre (conflits de sang. conflits liés au choix foncier moderne ératique).

0 l-es institutions de gestion et de résolution des conflits

Ces institutions revêtent une importante particulière dans cette étude dans la mesure
où elles apparaissent comme un instrument privilégié de gestion des conflits. Ces
institutions, faut-il le rappeler, ont été déjà citées au tout début de cette étude. Dans
lacoutume, les mêmes institutions qui autorisent I'occupation de I'espace, sont aussi
compétentes pour résoudre les conflits nés de I'utilisation foncière. Cependanr. torce
est de remarquer que les populations reconnaissent valeur juridique à la loi, même
dans ce domaine de règlement des conflits. Dans la mentalité des populations exisrent
deux catégories de conflim: les confliu de moindre gravité, issus par exempie de
dégâts de champ. Ces genres de conflin peuvent être résolus par les instrtutions
coutumières de règlement des conflits, ceci d'une part: d'aure part il y a les conflits
revêtant un caractère particulièrement grave, par exemple des confliu ayant engendré
une mort d'homme. Ce genre de confl it relève de la compétence de la justice
étatique.

En tout état de cause, l'usage du règlernent coutumier prédomine, celui des
institutions modernes.

g) Organisation du monde rural

La seule structure villageoise existant pour le moment est I'Association Villageois
(AV) dont les prérogatives essentielles consistent à promouvoir la culture du coron
au niveau villageois. Cette AV sert de tremplin entre la C.M.D.T et les villageois
pour toutes les questions regardant le développement du village. Malgré la richesse
historique du village, on remarquera que Bowara, n'est pas très bien organisé. C'est
à dire que les populations sont restées un peu trop longtemps en marge du processus
moderne de développement.

h) Protection de I'envir<lnnement

Nous ferons remarquer qu'aucune action n'a été initiée dans le cadre de la protection
environnement. Or nous estimons que de telles initiatives seraient bienvenues vu
I'importance de l'érosion hydrique dans cette zone. Concernant la gestion des
ressources forestière et faunique. I'intervention des agents des Eaux et Forêts (deplus
en plus contestée) est rentorcée par I'existence de règles traditionnelles de protection
de ces ressources. En exenrple, il existe des lieux sacrés où on ne doit ni chasser ni
couper du bois. Ceruirrs lours de la semairre. il est interdit de cultiver ou de couper
en brousse.
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i) Stratégies de déveloPpement

Læ vilrage se dit ouverr à toure initiative de développement regardant son terroir'

c,est à dire que la coutume, contrairement àce que ,_:lï"rrait penser, ne corstitue

pas un obstacre au déveroppernent. Lr besoin de participation est très ressenti au

niveau des populations. cette attitude a., populatioïs s'inscrit parfaitement dans la

logique actuelle du développement qui prend en compte la coutume'
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C. ANALYSE DES MECANISMES ET F'ACTEURS GBNERANT LES PRINCIPAI,trS
PROBLEMATIQUES FONCTERES AU NIVEAU REGIONAL

Suite à l'observatoire d'une année sur les divers sites età travers la région, il apparaîtque les mécanismes et facteurs déterminant des problématiques foncières se ramèrrenr
essentiellement à la disponibilité des ressources, au mode d'acôès et aux conflits fonciers.

- Lâ disponibilité des ressources s'entend de ta capacité pour un espace donné à supporter
une activité donnee. Cela peut s'entendre également de la possibilité. sur un terroi,. ionne
de recevoir des étrangers.

Quant au mode d'accès. il s'entend des mécanismes usités au niveau local par les
populations pour accéder à rel ou tel espace de production.

- Enfin pour ce qui regarde les conflits, il s'agit de désaccord ou de mésentenre enrre les
divers usagers quant à I'exercice de leurs activités economiques sur les espaces y
afférent.

Sur le fondement de ces 3 éléments des enquêtes ont êtê effentuées par nos soins sur lessites et à travers Ia région. Ce sont ces enquêtei que traduisent, en terme de résultats les
tableaux ci-après.

l. Tableau du nombre des interviervés

Chefs de villages Chef's de rerres Chefs de

tamilles
Fonctionnaires Autres Toul

8 l3 92 I4 30 151

Ce tableau montre l'éclrantillon
disponibilité des ressources, de I'accès

2. (en nombre d,interviewés)

des personnes interviewées autour des questions de
aux ressources et des conflits fonciers.
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Réponses Terres de Culrures Terres de Pâturages Forêts Espaces Piscicotes

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre ,/o

Oui 87 55 t7 il r07 68 l0 (t

Non 70 45 140 89 50 32 r47 94

Toral t57 r00 t57 r00 t57 t00 157 r00

N.B.:Nbre:Nombre
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SCCe tableau montre, que d'urre laçon générale la disponibilité des terres en 3""" régiotl

présente comme suit :

_ terres agricoles - 55 % des interviewés trouvent que les terres sont disponibles'

Cependant, pour la plupart, ils reconnaissent que de plus en plus il sera difficile d'allouer

ou d'attribuer des terres à des étrangers'

terres de pâturages - I I % des irrterviewés admettent I'existence d'espaces pasrcrales

espaces forestiers - 68 % trouvenr qu'ils existent des terres forestières dans la région.

.pi6 à supporter des activités de foresterie en cours d'expansion.

- espaces piscicoles : 6 % trouvenr qu'il existe des espaces affectés aux activités de pêche'

3. Tableau sur I'accès à la terre en nombre dtinterviewés

Réponses Vente Prêt l)ott l',1éuyage Locaùon Héritage
'I'itre [oncrct

Nbre *. Nbre 'x Nbr '11 Nbrc % Nbr
€

% Nbrc * Nbre s

Oui 0 0 r23 ?t{ 137 8? (t 0 t2 8 89 51 0 0

Non t57 loo 34 t3 t5? r00 145 92 68 4i 157 r00

Total r5't 100 157 lul l5? ro0 r57 100 r57 t00 t57 r00 t57 lu)

Sur ce tableau, on peut observer que le principe de Ia vénalité des terres n'a Das coriquis

droit de cité en milieu rural. Il etl resr de n]ême des principes du Métayage. et de

| ' immatriculation.

En revanche les modes d'accès les plus usités et qui sont en vigueur demeurent le prêt

(78 %\, le don (87 %) et I'héritage (57 %).



4. Cartographie des conflits : nature des interviewés et leur nombre

Nature des interviervés Nombre de conflits

Commandants de
cercles 3

4

2

4
,1

J

?

Chefs
d'errnnd isse-menrs

Chefs de poste
fore.stier

Chefs de secteur
élevage.
Chefs de ZAER ou
z.E.R.(CMDr)....
IÊ,
hrqe

Chefs de
villages.,
Chefs de
familles.
Chefs de
terres....

Total l9

Moyennelan 2
I

Cetableau faitétatdu nombre deconflits fonciers (19) selon les interviewés qui estiment
qu'ils se produit en moyenne 2 conflits par an et par site.

Ces conflits, ont pour origine, le plus souvent, des problèmes de délimitation de champs,
des problèmes de dégâts de champs par le fait d'animaux, ou d'hommes, les revendications de

droits coutumiers sur une parcelle donnée, les défrichements anarchiques.

Sur ce point un phénomène mérite d'être souligné : c'est de plus en plus la fréquence des

revendications portées devant la justice par des villages installés sur le terroir d'autres villages.

[a résolution de ces conflits s'opère au moyen d'une échelle comme I'indique le ubleau
ci-contre.
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Echelle de Résolution des conflits

La résolution des conflits au niveau de la région se fait au moyen d'une échelle : tout

conflit est porté devant le chef de famille.

S'il n'a pas reçu une solution à ce niveau. il est alors porté devant le chef de terre qui

statue en présence du chef de village et de ses conseillers. les chefs de famille entendus.

Quand le conflit dépasse cette instance il est déférê à la compétence du chef coutumier

de Bowara (propriétaire coutumier de tout I'espace régional).

Au delà de cette institution, c'est I'administration qui est saisie et qui tente la conciliation
des parties. En cas de réussite. un procès-verbal de conciliation est dressé et envoyé au Juge
pour homologation.

En cas d'échec, un procès-verbal de non-conciliation autorise les proragoniste à suivre

leur affaire du fond devant le juge cornpétent.
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RECOMMANDATIONS SUR LA DECENTRALTSATION LA SECURITE E'I'
L'ORGAMSATTON DU MOIVDE RURAL

Il faut le dire tout de suite: il existe une littérature très abondante sur ces thèmes. Aussi
il n'est pas question pour nous de reprendre cette littérature.

Nous nous voulons pragmatiques et à partir de I'observation que nous avons nrerrée. nous

formulons des recommandations en direction de ces thèmes.

. LA DECENTRALISATION

Sur le terrain, le problèrne que pose la mise en oeuvre de la décentralisation paraîr

résider fondamentalement dans la gestion du foncier au niveau de la commune rurale.
compte tenu de I'attachenrent des populations aux pratiques coutumières.

Il faudra, pour cela que la cornmune rurale mette en oeuvre, au niveau local. une

réglementation foncière adaptée aux realités.

Un autre problème et non des moindres que nous avons observé, réside dans le fait que

le foncier se résume, le plus souvent, à une af'fectation fonctionnelle de I'espace à une
activité donnée.

Il faudra que dans la ntise err oeuvre de la décentralisation que I'on tienne compre,. au

niveau de la commune rurale, de la délimiration de I'espace par secteur d'activité
no[amment par la reconnaissalrce au niveau local d'un domaine agricole - pastoral
forestier - piscicole et cynégétique.

Il faudra aussi associer les populations nolamment les institutions coutumières - le Chef
de village et ses Conseillers à la gestion du foncier.

. LA SECURITE FONCIERE

Au niveau de nos Sites d'observaLion, la sécurité foncière ne se traduit pas par un titre
foncier. Elle se manifeste par I'accès du plus grand nombre aux ressources foncières au

moyen d'une autorisation verbale du chef de village, ou du chef de terre.

On le constate, une telle procédure n'est assortie d'aucun titre écrit ce qui peut être
source de litiges.
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En se fondant sur cet aspect, la théorie rtéoclassique soutient que de tous les droits, seule

la propriété individuelle est efficace au sens où elle permet une allocation optimale des

ressources. Au contraire, les systènres traditionnels, parce qu'ils ne présentent ni le
caracière de tansférabilité marchande ni la sécurité de la propriété privée. sont autant de

freins au développement.

Pour les tenants de la supériorité économique de la propriété privée, trois aspects sont

mis en avant:

la transférabilité marchande de la terre qui permet la mobilité économique du flacteur

terre

la sécurité attachée à la propriété d'une terre qui permet des investissements.

enfin la rransférabilité marchande qui perrnet un nantissement de la terre à des fins de

crédit.

Nous pensons que même si I'on adhère à I'idée d'une plus grande efficacité économique

de la propriété privée, on ne peut en l'état actuel des choses, démontrer clairement que

I'investissement est moins développée avec les droits coutumiers et qu'il se serait

développé mieux avec la propriété privée.

Une chose est sûre et même certâine, c'es[ que de plus en plus, l'évolution se confirme
en direction de la propriété privée telle que prévue par le code domanial et foncier.

A I'obsenation, cette évolution semble inélucrable et il faut être très prudent. car nous

sommes darts une situation de greffe inachevée.

il appartiendra donc de prendre en compte cet aspect en milieu rural afirr d'éviter ulte

rupture par trop brutale.

Aussi il est à recommander la création d'une institution foncière au niveau local qui
devra travailler en collaboration étroite avec la collectivité rurale décentralisée dans la
mise en oeuvre d'un système de propriété opérationnel conformément aux coutumes

locales.

Mais en attendant, il convient de ré-dynamiser les insLances coutumières afin qu'elles
jouent un rôle plus accru ell matière de règlement de litiges fonciers afin de sécuriser les

producteurs ruraux.
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. ORGAMSATION DTJ MONDtr RURAL

Nous pensons qu'un monde rural bien organisé et sécurisé facilite la mise en oeuvre de

structures décentralisées.

Aussi, est-il souhaitable que soit ré-dynamisées les structures existantes (AV - Tons) et

que soient mises en oeuvre de nouvelles institutions notamment des Associations

d'usagers du foncier regroupées autour d'actions de développement et de protection de

I'environnement. De tels regroupements à cause de leur objet, peuvent être autorisés à

jouer un rôle de service public.
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I. SITUATION FONCIERE Dtr LA 3è REGION

Procéder à une description de la situation foncière en 3è région appelle au préalable, qu'une
définition soit faite du foncier.

I-"e foncier, ici, est entendu le plus longuement possible. tl s'entend du sol, de son dessus
et de son dess.ous, c'est à dire la terre - Ies forêts - Ies pâturages - Ies eaux superficielles et
souterraines - la faune - les ressources minières. Il s'agit de toutes les ressources existant à l'état
de nature et de celles Ia création desquelles la main de I'homme a contribué. Ce n'est pas tout, et
il s'agit de toutes les activités économiques ayant comme supporl le sol ou les accessoires de dessus
ou de dessous

Le foncier, c'est également toutes les installations étatiques ou non étatiques intervenant dans
toutes les relations dès I'instant où celles-ci comportent un quelconque élément de foncier; bien
entendu, le foncier c'est aussi et surtouttous les rapports de quelque nriu., que ce soit, dès lorsqu'il
y a liaison à la terre et ses accessoires.

Somme toute, Ie foncier c'est, à la fois, I'infrastructure (les éléments naturels ou artificiels
compte tenu de Ia triple nécessité pour I'homme de se nourrir, se loger et s'habiller; et la
superstructure entendue, au sens de toutes les idées socio-politico-économiques et juridiques nées à
I'occasion de la position de I'homme, vis à vis des biens et services existants soit à l'état de nature,
soit créés par I'homme et qui ont pour support le sol ou ses accessoires.

De ce qui précMe il est aisé de constater; dans le cadre qui préoccupe ici d'une macro-lecrure
du foncier, incluant non seulement une approche multisectorielle du foncier, où Ies dits et les non
dits sont d'une importance cardinale.

Dans un tel contexte, Ie foncier dans la région de Sikasso se présente comme étant une entiié
plurielle.

Cet aspect pluriel marque de son empreinte toute la physionomie du foncier dans Ia région
de Sikasso.

I. IDENTIFICATION BT DESCRTPTION DBS GRANDES ZONES DE LA 3è REGION
AVEC LBURS SITUATION FONCTERE

L'espace territorial de Ia région de sikasso couvre une superfici e de7I.7g0km2. sur cette
étendue vit unepopulation estimée àl-473.895 habitants. Cefte population, est pluriéthnique et separtage entre les Sénoufos, Minyankas, bobos, peuls, Bambaras, Dogons et Samogos.

Il s'agit d'une population profondément religieuse. [æs religions pratiquées sont l,islam, Ie
christianisme et I'animisme.



[.es zones agro{limatiqucs

on distingue dans la région quatre grandes zones agro4cologiques: -la zone sud du Haut

Bani-Niger -la ztne Nord du Haut Bani-Niger -la partie Sud-Est du plateau de Yanfolila - les

plaines alluviales.

En matière de couvertu re végétale la région constitue la dernière réserve la plus riche en

biodiversité.

Aussi trouve-r-on une zone forestière (au sud) de larges plages d'érosion sans végétation (au

sud-est) et des arbres géants (en zones des plaines alluviales).

De façon générale, oD rencontre dans la région des forêts claires (Kadiolo, Yanfolila,

Sikasso, Kolondiéù, Bougouni), de la savane boisée (Yorosso, Koutiala, Bougouni Nord, Sikasso

Nord, Kolondiéba Nord,Est), de la savane arborée (sikasso, Bougouni), de la savane arbustive

(Nord, Nord-Ouest de la région).

Læs sols de Ia 3è région sont très diversifïés: plaines à matériaux limoneux, plaines à

nratériaux limoneux sableux, terrains à cuirasse latéritique, terrains inondés, terrains rocheux et des

terrains spéciaux.

[æs sous-sol referme des ressources minières abondantes: or de Syama et Kalana.

L,es ressources en eau sont réparties entre les eaux souterraines et superficielles.

tr. [æs activités economiques

plusieurs activités économiques sont exercées sur les ressources foncières: agriculture -

pastoralisme - foresterie - exploitation minière - pêche - industrie de coton-

Toutes ces activités économiques, chacune en ce qui Ia concerne, ont donné lieu à un mode

d'occupation ou de gestion de I'espace territoriale de la région. Ceci est à la base d'un éclatement

du foncier alors ramifié en foncier agricole, pastoral, halieutique, forestier et minier- Cela pose un

problème fondamental: la gestion des ressources foncières surtout, pour ce qui regarde la répartition

d'un seul et même espace entre divers acteurs-

Il faut noter que sur l'ensemble de ces ressourcds, diverses influences humaines .se sont

exercées. pays à vocation essentiellement agricole, la région connaît depuis la haute antiquité une

religion magico-réligieuse à laquelle sont venues se superposer des conceptions de type modernes

favorables à une appropriation des ressources foncières. Il en résulte un système législatif écartelé

entre la tradition et Ia modernité.
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c. tæs migrations et Ie foncicr
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A cause de la sécheresse et du manque de terres utiles, des peuples de pasteurs et
d'agriculteurs des région nord du Mali sont venus s'ajouter à un peuple d'igriculteurs, si bien que
I'opération révèle une acuité particulière. A cela s' ajoute un phènomène Oé nux migratoire, avec
les pays frontaliers (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée), qui accentue davantage la pression sur
les ressources foncières de la régior: qui, du fait de la fllière coron est engagée dans une logique
agricole outrancière et ce, parfois, au détriment des autres pôles d'activités (élevage par exemptè).

II y a de ce fait, comme une inaptitude des mécanismes de régulation étatique ou non
étatiques, à juguler le phénomène de I'occupation et de gestion de I'espacà entre les divers acteurs
face à une situation foncière très complexe:

En 3è région, on retrouve Ia dichotomie foncier-Urbain et foncier-rural.le dernier il est caractérisé par des zones à *forte occupation agricole, et
occupation agricole".

Pour ne retenir que

de zones à "faible

d. 'I-e droit coutumier 
.

Sur le plan législatif, I'espace régional est presque entièrement sous juridiction courumière
malgré le principe de I'appropriation étatique issu des codes domanial, forestierde chasse, de pêche,
minier, de I'eau.

D'ou I'existence de "zones à droit coutumier concentrér et (zones à droit coutumier affaibli,.

Au plan économique, éclatement du foncier entre divers secteurs d'activités, ce qui donne
une situation de cumul idéal du foncier régional: foncier traditionnel (toutes pratiques villaleoises) -
foncier moderne (usines, CMDT, Périmètres aménagé.s forêts classées, exploitation minière de

Syama) - foncier agricole - foncier pastoral - foncier foresterie - foncier minier - foncier halieutique.

Contrainte majeure: répartition des ressources foncières entre les systèmes de production et les
actions économiques.

e. La rencontre du coutumier, de l'étatique et du non étatique

Au plan institutionnel, il existe un foisonnement d'institutions foncières : - coutumières -
modernes étatiques et non étatiques. Au sein de ces institutions, il faut noter la place prépondérante
de la CMDT, du DRE/PAAP et du CAT/GRN au sein du processus de développement économiqueet social de Ia région.

S'agissant de la CMDT, elle joue un rôle de premier ordre en direction du moncie rural. Samission traditionnelle réside dans I'encadrement et Ia promotion de Ia culture du coton. S,y ajoutentdes activités multisectorielles: filière coton - intégration agriculture élevage - organisation du monderural' Quant au DRE/PAAP il conduit les actions les pl-us significatives en matière d,élev age: 23points d'eau à réaliser avec participation des villageois regroupés au sein d,associations - mise enlace de comités paritaires de coordination des programmes de développement villageois réalisations

I
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d,infrastructures de santé et de commercialisation du cheptel - conduite d'un programme de

privatisation en matière d'élevage. Pour ce qui regarde le CAT/GRN, il est chargé de

I'aménagement du terroir, de la geition de I'espace et des ressources naturelles, de I'appui à la mise

en oeuvre de la décentralisatLn par le renforcement des compétences des groupes socio-

professionnels.

De ce qui préêde, il apparaît nécessaire de procéder à une recherche afin d'aplanir les

problèmes que potànt la gestion de I'espace entre divers systèmes de production en présence- De

plus, une telle iecherche peut servir d'appui aux opérations de développement encadrées par les

institutions sus-mentionnées.

?, THEMES DE R.BCHERCTM

Tous les problèmes cidessus posés constituent chacun un thème de recherche. S'y ajoutent

les thèmes suivants: - Vénalité des terres - Sécurisation de la production et investissement paysan

- Organisarion du terroir villageois - Affaiblissement des pouvoirs des chefs traditionnels - Histoire

des peuplements du Kénédougou - CMDT et contrôle des superficies - Séligué et gestion étatique

de I'espace , Nouveau découpage et décentralisation - Mystique et restauration des sols

euantification réelle de la valeur économique de la terre - Survivance des conflits fonciers au procès

;uaiciaire et phénomène de dégradation institutionnelle - Capacité des règles foncières dans le

contexte de gestion locale - etc ...

3. CI{OIX DES STTES A TI{EMES

[æs sites retenus sont:

Sikasso; 2)_ [e site de Mahou
arrondissement dudit, cercle de

Bougouni.

1)_ le site de Bowara, arrondissement de Lnbougoula, cercle de

airondissement dudit, cercle de Yorosso; 3)- le site de Fourou

Kadiolo 4) le site de Koumantou arrondissement dudit, cercle de

t
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4. PzuORITBS DE RECHERCHE DANS LA 3è REGION

Dans la région de Sikasso, Ies actions de développement se heurtent à une diffÏculté majeure,

qui réside dans la conciliation d'un développement durable avec les vues court-terme des populations

rurales. Ces populations sont essentiellement confrontées au comment se nourrir et se soigner dans

un contexte de dévaluation monétaire. Aussi, et compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, les

masse rurales sont peu portées sur I'investissement ou le maintien et le renouvellement de I'outil de

production (le sol et ses accessoires). A cette situation s' ajoute I'incapacité du droit foncier

coutumier et du droit fonciei étatique à réguler I'accès au foncier. Il en résulte un manque de

sécurité pour les producteurs qui, du fait des flux migratoires nord sud, se retrouvent à partâger le

même espace entre les divers secteurs d'activités-
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I-es thèmes qui paraissent prioritaires sont ceux-là mêmes qui sont

en compte une problématique générale de contraintes de production en 3è

exigences d'une intégration agriculture - élevage dans le cadre d'une gestion

ressources foncières.

susceptibles de prendre
région reposant sur les

moins conflictuelle des

Ceci dicte les thèmes suivants: foncier coutumier et sécurité foncière - le foncier et le

découpage régional - agriculture, pastoralisme et gestion intégrée du foncier - culture de coton,

foncier minier et stratégie de gestion de I'espace.

TI. .TSTIFTCATION DU CT{OIX DES THEI\{trS PRIORITATRES

TI{EME N'.1: [,,e foncier coutumier et sécurité foncière

L'importance de ce thème n'es[ pas à démontrer. [.a coutume est communément panagée
par toutes les populations régionales. EIle est méconnue de chercheurs et agents de développement.
EIIe a été marginalisée par les codes étatiques qui, en fait sont restées théoriques, les populations
étant restées aftachées à la coufume. Aucune étude d'ensemble n'a jamais été, jusgu'ici, faite sur

cntle question.

Une étude de la coutume a une portée locale, régionale et nationale, dars la mesure où, cela

peut permettre une gestion moins conflictuelte des ressources foncières et du coup sécuriser Ia

production. Ce n'est pas tout et une connaissancæ précise de la coutume peut servir de fondement
à la mise en oeuvre d'une politique législative visant à une gestion équilibrée des ressources

naturelles.

Enfïn la contrainte majeure qu'une étude de la coutume peut lever: Ies magistrats qui rendent
la justice foncière ne la connaissent pas à cause de son caractère oral. Aussi une étude d'ensemble
peut permettre une meilleure maîtrise d'un contentieux sans cesse croissant et persistant car me

proês judiciaire n'éteint pas les litiges fonciers.
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Site de recherche: Bowara, cercle de Sikasso'

THEME, N".2: l-e foncier et le lrouveau découpage régional

L'acuité de ce thème

Dans la zone retenue, il Y a
occupation concurrentielle de

étrangers) - ressources rares

coutumière.

se passe de commentaire face à la décentralisation qui se fait jour.

une série de contraintes: dégradation de l'écosystème suite à une

I'espace par divers acteurs (agriculteurs, pasteurs, transhumants et

dans une zone frontalière à forte pression, avec forte domination

Cette étude permet d'appréhender les règles du jeu de la gestion des ressources entre

plusieurs acteurs et de trouver des mécanismes qui permettent une occupation planifiée du terroir

villageois en égard aux systèmes de production en présence'

une telle étude permettra surrout de rnesurer les points de vue des populations face à une

gestion foncière dans le cadre d'une redistribution administrative-

Site de recherche: Mahou, cercle de Yorosso.

TIIEME N".3: Interaction agriculture et pastoralisme dans la perspective d'une gestion

intégrée

[^à encore le thème est très actuel, du fait que la zone d'Ctude est à faible occupation agricolc,

ce qui peut favoriser Ie développcntcnt d'activités prioritairemcnt llasttlralcs tellatlt cottllltc de

I'intégration agriculture et élevage.

Cette zone fait partie des actions d'influence à réaliser dans le cadre de la cellule

d'aménagement du terroir et Ia gestion des ressources naturelles-

L'étude de ce thème va permeftre d'enlever une épine du pied du Gouvernement dans une

partie du territoire où la contrainte eau est dominante face à un flux migratoire du fait du refoulement

des éleveurs maliens de Côte d'lvoire et du Burkina Faso.

Site de recherche: Koumantou, cercle de Bougouni.

TITBME N"4: Culture de coton, loncier minier et stratégie de gestion de l'espace

Ce thème permet d'apprécier I'interaction agriculture et exploitation minière avec la nécessité

de protection de l'environnement. Chacun sait que I'une des jambes faibles des actions de
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I développement réside dans la non prise en compte de la dimension enviionnementale du

développement. Une ælle étude peut stimuler la production

t Site de recherche: Fourou, cercle de Kadiolo.

TII. OB.IBS,IIFS DB L'ENSEMBLE DE L'BTUDtr

L'ensemble de l'étude vise à améliorer I'information des acteurs du développement rural sur

la crise foncière et ses mécanismes afin que des solutions conséquentes soient trouvées aux différents
niveaux de responsabilité.

L,a collecte des données relatives à la crise foncière devra se faire, prioritairement, dans cinq

zones d'intervention de la Caisse Française de Développement confrontées, aujourd'hui, à des

problèmes fonciers.
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Ces opérations concernent la zone cotonnière,
l'élevage pastoral en 5è région, la gestion des forêts
développement des zones rurales en 7è région.

les cultures irriguées à I'Office du Niger,
classées'drn, la région de Bamako et le

[-es investigations ainsi réalisées devant, à Ia fois, satisfaire les besoins les plus généraux

(accumulation comparative des données) et les besoins plus particuliers des projets et collectivités
(investigations sur demande se rapportant à des problèmes précis et pré-identiflés).

III. OB.IECTIFS PAR THEMIiS

Tous les thèmes retenus, ci-dessus visent, isolement soit de concert, à affronter une aide aux

producteurs pour une meilleure maîtrise des problèmes grandissant d'appauvrissement des sols et des

conflits entre usagers. Ces problèmes, il faut les souligner, sont liés à Ia pression foncière issue de

I'accroissement démographique, du "boom cotonnier" et de I'afflux des troupeaux du nord enquête

de pâturages.

IV. METT{ODOI.OGIE

Sur les quatre sites retenus à savoir: Bowara, Mahou, Fourou et Koumantou, I'observation
directe sera retenue à savoir une visite par site, une fois le mois. Or Bowara est à 70 km de Sikasso
- Mahou à320 km de Sikasso - Fourou à 140 km de Sikasso et Koumantou à 150 km de Sikasso soit
une distance de 1360 km par mois pour les sites. Cette observation ne suffit pas il faudra
nécessairement recourir au concours d'enquêteurs à raison au moins d'une enquête par site
trimestriellement.
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Ce n'est pas tout et I'observateur et les enquêteurs auront besoin d'utiliser les services

d'informateurs (soit individu, soit institution étatique ou non).

Tous les renseignements obtenus seront complétés par les écrits sur Ia question pour une

analyse littéraire susceptible de fournir des données à prendre en compte dans des rapports d'étape.

Toute les informations ainsi recueillies vont servir à alimenter des dossiers fonciers
constitués, par site d'observation et faisant état de l'évolution des phénomènes fonciers

Une restriction, en direction des utilisateurs (projets - institutions étatiques ou non étatiques)
est prévue sous forme de séminaires régionaux, Ies résultats doivent être consignés dans des écrits.

De tout cela, il sera dressé un inventaire détaillé de la situation foncière en 3è région qui,
nous I'espérons, va permettre: - d'améliorer de façon significative I'environnement socio-juridique
et institutionnel des projets de développement -de rendre opérationnelle la décentralisation par une
responsabilisation des populations et des collectivités locales dans la gestion de leurs ressources
foncières et leur développement -de fournir un appui à Ia mise en oeuvre de politique foncière
adaptée, parce que reposant sur I'observance de pratiques existantes -donner à la Caisse Française

de Développement toute la place qui lui revient dans le grand débat sur la gestion des ressources
naturelles.

V. RESULf'ATS ATTtrNDI.JS

- Cartographie et caractérisation des problématiques foncières de la 3è région;

- Analyse pertinente des nrécanismes régissant les principales problématiques foncières
identifiées à Sikasso en vue d'une gestion moins conflictuelle et durable des ressources foncières;

- Emettre des observations améliorantes en direction de la charte d'orientation foncière et du
Code des Collectivités Territoriales.
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ANNEXE II

GUIDE D'ENTRETIEN SUR LE SITE DE BO\\/ARA

I. Définition de la coutume

2. Coutume et [Æi

3. Coutume et contrôle des ressources naturelles

4. Coutume et pouvoir économique

5. Coutume et Investissement

6. Coutume et Protection de I'Environnement

7. Coutume et insécurité foncière

8. Coutume et Décentralisation
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Introduction :

I-es aménagements hydro-agricoles de I'Office du Niger (ON) qui assurent I'essentiel de

la production nationale de nz et I'exclusivité de celle de la canne à sucre posent le problème de

la gestion des ressources naturelles affectées par I'installation de ces infrastructures techniques.

Autrement dit, les rapports qui lient I'homme à son environnement connaissent dans ces zones

irriguées une situation foncière caractérisée d'une pâfi, par la précanté des facteurs de

production que sont I'eau et la terre et d'autre part, par la vulnérabilité des paysans et des

systèmes de production entretenus à grands frais de ressources humaines et financières.

Dès la création de I'ON en 1934, sa confrontation foncière avec les colons est apparue

comme une contrainte majeure qui serait résolue à la fin de la dixième année qui verrait les

exploitants devenir propriétaires de ces terres aménagées. Il n'en a jamais été ainsi comme le

témoigne l'épais dossier juridique de "l'Affaire Sangaré" du nom de ce colon qui porta plainte

foncière contre I'ON pendant plus de dix ans pour finir par en être évincé.

Sur les 55.000 ha actuellement aménagésr, la question foncière demeure, sans nul doute,

une constante dans les difficultés générales de réhabilitation et de poursuite de la mise en valeur
des terres du Delta Central du Niger sur 1.0000.000 hectares prévus par les études de faisabilité.

Cette situation conflictuelle est à I'origine de I'insécurité foncière des exploi[ants, elle s'explique
en partie par le caractère rigide et dirigiste des différentes réglementations portant organisation

de la gestion des terres aménagées de I'ON.

I-e. Décret n"89-090/PG-RM du 29 mars 1989 ou Décret de Gérance est la dernière
tentative réglementaire en vigueur dont la relecture a été soumise à un large auditoire
d'exploi[ants agricoles dans le cadre de la restructuration de I'ON le 20 février 1995 à Niono
avant sa très prochaine adoption par le gouvernement.

I-e document "Procédures de Gestion du Terroir Villageois à I'ON" consigne les

modalités d'application du Décret de gérance.

I-es grands principes énoncés dans ce document visent le transfert de la gestion administrative
et technique des terres à des instances mixtes des zones décentralisées et la délégation de

pouvoirs aux organisations paysannes à la base en vue d'une plus grande responsabilisation et

une meilleure sécurisation foncière des exploitants.

L'application du Décret de Gérance qui reste à présent partielle sur le terrain n'a pas pu

combler les espérances à cause de multiples obstacles auxquels elle est confrontée. I-e Décret

fait aujourd'hui I'objet de nombreuses critiques souvent très sévères qui remettent en cause sa

conformité à la loi, no[amment le Code Domanial Foncier (CDF).

1 Pour la campagne 1993194, la superfîcie cultivée a été de 45.442 ha,, les superficies

réhabilitées de 18.455 ha, la production de 222.634 tonnes de paddy et le rendement moyen de

4.899 kg de paddy/ha (source: Direction Généra\e de I'Office du Niger).
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I-es critiques, les nombreuses difficuttés d'application et les exigences du nouveau

contexte de démocratie et de décentralisation en perspective ont été à I'origine de la mise en

veilleuse du décret de gérance dans un ON en pleine restructuration.

L,une des missions de I'OFM en 4ème région est de contribuer par le résultat de ses

travaux de recherche à une meilleure relecture du Décret de gérance et surtout à sa

compréhension par les parties intéressées. L,a présente étude s'inscrit dans ce cadre d'appui

institutionnel.

L'analyse juridique du Décret ayant fait I'objet de plusieurs études, il s'agit ici d'évaluer

le degré de maîtrise et d'application des textes réglementaires et leurs impacts réels à partir des

observations directes faites sur le terrain de manière à énoncer des propositions concrètes en la

matière.

En outre, la persistance de la sécheresse au Sahel est à I'origine de vastes mouvements

migratoires des populations à la recherche de meilleures conditions climatiques.

par sa position géographique à ta limite des régions arides du Nord et ses énormes

potentialités hydro-agricoles aménagés ou non, I'Office du Niger représente une zone de

prédilection pour les populations en quête de lieux favorables. L'existence sur le même espace

â'une forte pôputation hétérogène issue de divers environnements socio-économiques et culturels

explique en g.ande partie la présence de divers systèmes de production dont le seul facteur

commun représente la terre.

Tous les enjeux fonciers tourment autour de l'occupation et la répartition de I'espace

entre les différents activités de production de la zone. I-a connaissance de ces systèmes de

production et de leurs interactions est donc une nécessité incontournable pour toute politique de

développement.
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Methodologie

pour mieux caractériser tous les impacts de la sécurisation des exploitants des cinq (5)

zones de production autonome et des cent cinquante un (151) villages que compte I'ON, le

travail prèliminaite de l'équipe d'observation, composé d'un sociologue, d'un ingénieur

d'élevage et d'un ingénieur d'agriculture, a porté sur la définition des critères de choix de trois

sites d'enquête et l'élaboration d'un guide d'entretien adapté à chacune des ces unités d'analyse

foncière. Cette équipe d'observateurs a constamment été appuyé, dans ses investigations de

terrain, par des personnes ressources identifiées comme étant ses informateurs villageois

privilégiés.

I-,e choix des sites

Il s'est opéré en fonction des critères suivants:

- le degré d'application et de maîtrise des procédures de gestion du terroir villageois;
- l'étatd'aménagement du terroir (casiers réhabilités ou non, hors casiers, zones exondées

de cultures sèches et de forêts);
- I'ampleur des problèmes de fonctionnement de I'organisation paysanne.

Sur la base des informations recueilles auprès des conseillers agricoles et des délégués

villageois des commissions des zones de Niono, Macina et de Molodo, trois (3) sites

d'observations ont été retenus sur les terroirs de Niono-Coloni, de Molodo-Bamanan et de

Missibougou.

I-e terroir de Niono Coloni ou km 26, dans la zone de Niono, est de loin le plus avancé

dans I'application et la maîtrise des procédures de gestion, il est unanimement cité comme un

exemple de réussite dans ce domaine à I'ON. Ce terroir a été complètement réhabilité par le
projet français Retail. I-e Ton Villageois (TV) du km 26 connaît peu de problèmes, sa crédibilité
demeure forte malgré une sourde compétition entre deux grandes familles pour le poste vacant

de chef de village. Pour jeter un autre éclairage sur cette réussite vient, le cas du village de

proximité de Nango vient en contrepoint d'analyse.

I-e. vaste terroir de Molodo Bamanan, dans la zone de Molodo, n'applique pas les

procédures de gestion. Ses casiers ne sont pas réhabilités. Il est occupé par de nombreux hors

casiers et ses zones de cultures sèches et de formations végétates naturelles sont très sollicitées.

L'Association Villageoise (AV) de Molodo-Bamanan connaît un problème de dysfonctionnement
consécutif à la consécration par I'administration de deux commissions villageoises I et II qui se

sont transformées en très fortes rivalités. Cette crise institutionnelle paralyse la nouvelle vie

associative depuis plusieurs années. L'actuel chef de village, affilié à la commission I, tire sa

forte légitimit é de sa lignée patronymique Bouaré qui a incontestablement fondé le village depuis

l'époque du royaume bamanan de Ségou au 17ème siècle. Il s'oppose vivement à I'existence de

la Commission II, issue du clan Coulibaly arrivé dans le village par alliance matrimoniale avec

les Bouaré.
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I-e polygone pastoral de Missibougou (village des vaches) a été conçu comme un
périmètre protégé par des bornes le long d'un chapelet de mares, au-delà des terres irriguées.
Situé derrière Boky-Were, ce parcours de transhumance a d'autoité été affecté au cheptel de
I'ON et à celui venant du Nord de manière à assurer la meilleure cohabitation possible entre
agriculture et élevage selon un calendrier agro-pastoral précis. Il concerne les villages
environnants de Konomani, N'Tibougou, Mokobèla etc.".

L'évacuation d'un certain nombre de ces villages qui pratique des cultures sèches
continue à poser des problèmes de délimitation de ce terroir qui reste à faire respecter aussi bien
par les agriculteurs que par les éleveurs.

Elaboration des guides d'entretien

Iæs guides d'entretien ont été conçus en fonction des thèmes et des préoccupations
particulières des sites retenus : sécurisation foncière des exploiûants, degré d'application et
maîtrise des procédures, acquis et obstacle d'application des procédures d'une pâft, et les
sytèmes de production agro-sylvo-pastoraux et les modes d'occupation et de gestion coutumière
de I'espace dans les zones de I'Office du Niger d'autre part.

[æ travail de terrain

n a consisté à conduire une enquête qualificative auprès des exploitants et de
I'encadrement technique par des interviews, individuel et de groupe, appuyées par des visites
de lieux et d'infrastructures caractéristiques

I-e guide d'entretien était conduit par I'un ou I'autre des ingénieurs sous la supervision
du sociologue. Après chaque séance d'entretien, l'équipe procédait à une mise en commun des
observations générales et particulières de chacun des membres; celle-ci constituait la principale
substance des enseignements offerts par le terrain pour la recherche d'une meilleure
performance.

Iæ personnes ressources de ces enquêtes sont des porteurs d'information reconnus comme
tels par leurs pairs et d'origine diverse :

- les conseillers de village;
- les responsables AV ITY;
- les membres du Comité Technique de Gestion du Terroir Villageois;
- les exploitants résidents parmi lesquels les anciens colons installés avant la

réhabilitation, Ies nouveaux colons installés après réhabilitation, les détenteurs de Permis
d'Exploitation Agricole, les femmes chef d'exploitation, les épouses d'exploitants et les jeunes
sans exploitation;

- Ies exploitants non résidents (fonctionnaire actif ou en retraite, jeune diplômé et autres);
- et le personnel de I'encadrement administratif et technique de I'ON.

I
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I-e support documentaire a été collecté tout le
séminaire sur les problèmes des exploitants agricoles

I'Office du Niger les 20,2I et22 février L995.

La rédaction de rapports périodiques

I

long de la mission qui a ParticiPé à
dans le cadre de la restructuration

un
de

I
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I-es principaux thèmes devant faire I'objet d'une communication écrite ont été pris en

compte dès la ôonception du guide d'entretienz de manière à traiter avec céIénté les

informations collectéersur la base de cette grille de lecture. I-es deux ingénieurs ont fourni une

première version de leurs observations spécifiques soumises au plan de rédaction dont la

coordination a été assurée par le sociologue. Chacun des co-auteurs a eu I'occasion de relire la

version finale des études de caractérisation foncière pour commentaires additionnels. Dans sa

version provisoire, le présent rapport a fait I'objet d'une présentation commentée par les auteurs

et des observations dei participants au séminaire régional de restitution des travaux de recherche

foncière tenu à Ségou le 18 avril 1995.

2 voir en annexe.
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[. La Securisation foncière des exploitants à Niono-Coloni et à Molodo-Bamanan

f.l.L'aperçu sur la réglementation foncière en vigueur

I-es terres aménagées du Delta Central Nigérien dépendent du domaine privé immobilier
de I'Etat Malien, elles sont aujourd'hui régies d'une pârt, par le Code Domanial et Foncier
(CDF) et d'autre part, par le Décret n" 89090/PGRM du29 mars 1989 portant Organisation de
la Gérance des Tenes Affectées à I'ON. I.e, document "Procédure de Gestion du Terroir
Villageois à I'ON" a été élaboré par I'ON en 1990 et approuvé par le Ministère de Tutelle en
1991 en application du Décret de Gérance.

I-es objectifs visés par ces textes réglementaires (décrets et procédures) sont entre autres
la responsabilisation et la sécurisation des exploitants. Il s'agit d'établir entre ces derniers et
I'ON un vrai partenariat par le transfert de la gestion administrative et technique aux instances

mixtes comprenant des agents et des exploitants des zones décentralisées et d'assurer la
délégation de pouvoir aux organisations paysannes (AV/TV) à la base.

læs modes de tenure énumérés au chapitre 2 du Décret de Gérance sont les suivantes :

- la régie directe;
- les contrats spéciaux (bail ordinaire et le bail emphytéotique);
- le contrat annuel d'exploitation;
- et le permis d'exploitation agricole.

L'annexe III des procédures institue le permis d'habitation. Dans I'esprit des textes,'le
concept de sécurisation est perçu comme la garantie à I'exploitant d'un droit d'usufruitier sur
les parcelles de culture et un droit de propriété sur la maison d'habitation. Le droit d'usufnritier
sur les parcelles de culture durera aussi longtemps que I'exploitant respectera les clauses du
cahier des charges.

I-e terroir est conçu comme un ensemble défini de terres comprenant les "terres
agricoles" (casiers et hors casiers) et celles situées à proximité du village, les espaces
d'habitation et les terrains des installations d'utilité publique.

I.2. L'application pratique des procédures de gestion du terroir villageois

I.2.1. L,a convention particulière pour la gestion du terroir villageois

Il est le cadre contractuel des procédures de gestion du terroir villageois et constitue ainsi
le préalable à la délégation de pouvoirs aux organisations paysannes. Conformément au Décret
de Gérance, la délégation de pouvoirs aux organisations paysannes s'applique sur les terroirs
villageois ayant fait I'objet de réhabilitation.
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Iæs pouvoirs de gestion délégués aux organisations concernent plusieurs attributions:

- la participation à I'aménagement du terroir villageois et la gestion du patrimoine collectif;

- les opérations de délimitation, de lotissement, d'attribution, d'enregistrement et de

délivrance de titres pour les lots d'habitation;

- I'attribution et la gestion des terres agricoles irriguées ou non, le contrôle de l'entretien

et des réparationJOu réseau hydraulique tertiaire et le recouvrement de la redevance et

des autrâs prestations ainsi que la délivrance et le retrait du permis d'exploitation

agricole.

La durée de la convention est fixée à cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction.

A ce jour, seuls quinze (15) villages des zones de Niono et de Macina sur les cent cinquante un

(151) villages de I'ON ont signé l*.onvention particulière de gestion et I2l ont donné leur

accord pour Ia signature. Cette convention aété signée par le Ton Villageois du km 9le 6 avril

1991. A ce jour, il n'y a que 9 Tons Villageois à I'ON pour 1l 159 ménages dont 70 chefs de

ménage femmes.

1.2.2. Les institutions de gestion foncière

I.2.2. 1 L'organisation

L,organigramme de la gestion foncière à I'Ol{ repose sur un schéma à configuration

pyramidale. A la base se retrouvent les AV et TV dont I'organe de décision est I'assemblée

générale et l,organe technique, le Comité Technique Villageois de Gestion de Terroir qui existe

actuellement au-niveau de tous les villages de I'ON. I-e centre est occupé par les Commissions

de Gestion des Terres des Cinq Zones Dérenttalisées, ce sont des instances mixtes composés de

détégués villageois et d'agen6 de I'ON. Au sommet de la pyramide se trouve la Direction

Générale de I'ON.

I.2.2.2 Le fonctionnement

Au niveau local, c'est I'organisation villageoise (AV/TV) qui gère tous les problèmes

fonciers. A ce titre, le bureau AJ I'AV/TV reçoit tous les dossiers (demande d'installation,

réajustements de superficie, séparation de famille, permis d'exploitation agricole, permis

d'habitation, éviction etc...) et les transmet au comité technique. Iæs membres du comité

technique sont des exploitants choisis par le village. Ils ont une connaissance approfondie de tous

les aspàcts fonciers au niveau du tenôir, leur nombre varie d'un village à un autre- I-e comité

technique du km26 comprend quatre personnes et celui de Molodo Bamanan, deux.

Selon les critères techniques spécifiés dans le document des procédures de gestion, les

dossiers traités par le Comité Téchnique sont soumis à I'approbation de I'Assemblée Générale

qui regroupe tous les membres de I'AV ou TV'

I
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læs dossiers ayant reçu I'avis favorable de I'assemblée générale sont envoyés au niveau
de la Commission de Gestion des Terres de la Znne. Cette commission examine la conformité
des dossiers et des décisions prises par des organisations paysannes. Iæs dossiers conformes sont
ensuite transmis avec visa à la Direction Générale de I'ON. [,es dossiers non conformes sont
renvoyés au niveau de I'Organisation.

l: commission examine les recours des exploitants en cas de désaccord avec les AVÆV,
elle transmet les dossiers en litige avec avis à la direction générale si les parties persistent.
Seules les commissions des zones de Niono et Macina sont fonctionnelles. Celle de Niono est
une commission provisoire. Elle est composée du directeur et des chefs de service de la zone
et de quatre (4) délégués villageois. Ces derniers ont été désignés pour avoir participé à la
traduction et à la transcription des textes du Décret et des procédures.

læs commissions de gestion des terres des zones sont présidées par des délégués
villageois. læ directeur de la zone assure la vice-présidence. Ia direction générale est I'instance
supérieure, elle signe les décisions, examine et initie les procédures susceptibles de résoudre les
litiges persistants portés à sa connaissance. læs décisions priæs au niveau de la direction sont
renvoyées au bureau de I'AV/TV en trois exemplaires par I'intermédiaire de la commission de
gestion des terres de la zone.

L2.2.3. Iâ degré de maîtrise des textes réglementaires

I.a traduction, la transcription, Ia diffusion des textes réglementaires aussi bien que la
formation des paysans aux procédures furent I'oeuvre du projet Français Retail et du Service
d'Appui à la Gestion du Terroir.

læ comité de traduction et de transcription des textes (C3T) mis en place par le projet
Retail et comprenant des conseillers agricoles et des paysans a effectué un important travail de
sensibilisation et de formation des exploitants au début de I'application des procédures. Ce
travail a d'abord commencé dans la zone de Niono et s'est ensuite étendu aux autres zones. Il
a été plus approfondi à Niono. [æ programme de formation des membres des comités techniques
villageois de la zone de Niono s'est déroulé pendant deux mois avec deux séances par semaine
en Quatrc points de rencontre : km 20, Pekenan, N8 et Fuabougou.

Dans les autres zones, le programme s'est limité aux responsables et s'est déroulé durant
deux semaines. Iæs membres des comités techniques villageois de gestion du terrofu et les
responsables des organisations paysannes formés ont été à leur tour chargés de la formation des
exploitations à la base.
chaque village a reçu dix copies des textes du décret et des procédures en français et enbamanan' 

-l
Après ces formations, Ia zone de Macina a bénéficié de I'appui du Fonds Européen de

Développement pour I'application des procédures. Du point de vue de la maîtrise des textes, le
niveau des connaissances varie d'une zone à une autre et d'un village à un autre à I'intérieur du
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même terroir.

Iæs zones de Niono et de Macina sont en avance sur les autres. I-a plus avancée étant
celle de Niono pour diverses raisons: I'application des procédures y a commencé en premier,
la présence du projet Retail en tant que principal bailleur de fonds pour la mise 

"n 
apptication

des procédures, I'existence du C3T appui technique et Ie suivi du programme de formation.

Dans la zone de Niono, le village du km 26 est incontestablement le plus avancé dans
la maîtrise des procédures. Iæs raisons en sont la présence d'un Ton Vilhgàois relativement
stable avec une saine gestion, un nombre élevé, de néoalphabètes, I'existence au sein de la
Commission des Terres de la Zone de paysans dynamiques et Ia proximité des bureaux de la
zone qui sont un centre d'information.

De manière générale, les textes réglementaires sont loin d'avoir fait I'objet d'une bonne
maîtrise; les exploitants s'intéressent surtout aux avantages (droits) des textes et se soucient peu
de leurs obligations (devoirs), ce qui en donne une interprétation unilatérale.

f[. Les dispositions pratiques de Ia gestion du terroir villageois du point de vue des
exploitants

II.1. La convention particulière de gestion du terroir villageois

I-a convention particulière est le cadre contractuel des procédures de gestion du terroir
villageois.
destinée en
paysannes,

La plupart des exploitants estime que la convention leur permef de prendre leur
main par Ie fait qu'elle donne des pouvoirs de gestion à leurs organisations

ce qui serait considéré comme un gain de liberté de décision et de sécurité.

Actuellement, la presque totalité des exploitants est d'accord sur le fait que les principes
de la convention tels que spécifiés dans le document des procédures sont loin d'être respeCtés
par I'oN, pâr les organisations Paysannes et par eux-mêmes.

Néanmoins, pour les exploitants, la délégation de pouvoir est une apparence qui cache
I'appartenance du pouvoir réel de I'ON qui décide tout. I-es crises institutionnelles aux*sein des
AV/TV et la complicité de certains responsables paysans avec les agents de I'ON seraient la
cause de tous les problèmes. L'ON profiterait de cette situation de faiblesse des exploitants pour
apparaître de plus en plus comme seul maître sur le terrain.

l^a reprise du recouvrement de la redevance-eau par I'ON a contribué à renforcer le
sentiment de dépossession chez les paysans, ce qui a fait dire à I'un d'entre eux que leur
situation ressemble à celle d'un pélican qui veille sur une mare sans être maître des lieux (tedan
ka kô kunna sigi).

Par ailleurs, la plupart des exploitants non résidents, mis à l'écart des centres de décision,
trouve que les paysans n'ont pas la faculté de prendre en charge la gestion des problèmes aussi
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importants que ceux des terres irriguées par un système hydraulique assez coûteux' Pour

certains, l,oN doit retirer les pouvoirs ,u* puy*ns et gérer seul tous les problèmes fonciers'

1I.2. I-e permis d'exploitation agricole

I-e permis est un acte administratif prévu par le décret de gérance. Il a pour objet de

garantir à l,exploitant agricole le droit de jouissance permanente sur les terres de culture qu'il

occupe et la tiansmissiôn de ce droit à un descendant direct ou à un collatéral reconnu ' La

garantie de ce droit de jouissance est liée au respect des clauses du cahier des charges défini par

le décret.

pour beaucoup d'exploilants, le permis confère une sécurité foncière au tenant du titre

même s,il ne donne pu, u..ès au droit de propriété, lequel n'est pas actuellement souhaité pour

plusieurs raisons. En donnant le droit de jouissance permanente, le permis permet de fixer

l,exploitant sur sa parcelle et le met à i'abri des déplacements inopinés pour causes de

remembrement. I-a, transmission de la parcelle aux ayant-droits assure la pérennité de

I'exploitation.

pour d,autres, le permis est tout juste un acte honorifique de récompense du mérite qui

est octroyé au paysan exemplaire et crédible techniquement et socialement.

Au début de l,application des procédures, le permis d'exploitation agricole avait suscité

l,engouement chez les exploitants qui voulaient tous avoir ce titre. Actuellement, les paysans

semblent manifester très peu d'intérêt pour son acquisition. Dans leurs réponses aux questions

sur les avanûages liés à l'ôbtention du permis ainsi [u" ta différence avec la lettre d'attribution,

ils disent que:

. ,,le permis est un titre qu'il est bien de posséder mais il faut demander I'aide de Dieq pour

avoir une bonne récolte et ne pas le perdre";

. "le permis n'a pas d'avantagè si on n'arrive pas à payer la redevance";

. "il n,existe pai de différence entre un détenteur de permis et un non détenteur' Iæ plus

important, c'est d'être en règle vis à vis de I'ON, c'est à dire payer la redevance";

. "Seul le travail cree la différence entre les exploitants"'

De I'analyse de ces commentaires, il ressort que la lettre d'attribution, bien que

provisoire et acquise par la majorité des exploiûants, donne le même avantage que le permis' Il

est bien indiqué dans cette lettie que les lois attribués ne peuvent être retirés ou échangés sans

le consentement des attributaires sauf dans les cas graves d'infraction au cahier des charges'

Actuellement, Ie seul motif d'éviction est en pratique le non paiement de la redevance-eau

et cela est valable pour tous les exploitants, aussi bien détenteurs de permis que de la lettre

d'attribution.

l-a valeur juridique du permis d'exploitation agricole pose celle du Décret de Gérance
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puisque I'Office du Niger n'est pas propriétaire des terres qu'elle a la charge d'affecter en sa

qualité d'intermédiaire entre I'Etat-Propriétaire et les Exploitants-Usufrutiers.

II.3.L€ permis d'habitation

L'annexe III des procédures de gestion prévoit I'octroi d'un permis d'habitation. Dans

la pratique, aucun permis n'a encore étê délivré bien qu'il a été dit que les maisons construites

par I'ON seront cédées aux exploitants qui les occupent et les maisons d'habitation construites

par eux-mêmes deviendraient leurs propriétés privées-

Pour les exploitants, seul I'acquisition d'un acte administratif permet de s'assurer de la
propriété de la maison; ils sont tous actuellement dans I'inquiétude totale par le fait qu'ils ne

disposent pas d'un tel titre temporaire ou permanent. Pour certains paysans, I'acquisition du

permis d'habitation est impérieuse pour permettre à I'exploitant de ne pas tout perdre en cas

d'éviction des terres, ce qui peut survenir à tout moment puisqu'etle est liée aux bons ou

mauvais résultats de la campagne agricole.

Dans les villages traditionnels comme Molodo-Bamanan, c'est la chefferie coutumière
qui octroie les lots d'habitation et les maisons construites par les villageois deviennent ainsi leurs

propriétés; I'acquisition du permis d'habitation n'y est pas une préoccupation comme dans les

autres villages dont le peuplement dépendait du gré des ingénieurs.

ff.4, Iæs normes dtattribution des surfaces

I-a norme d'attribution des superficies prévue dans les procédures de gestion est un (1)
Hectare par Travailleur Homme (1Ha/TH). I-e TH représente un homme dont l'âge se situe

entre 15 ans au minimum et 55 ans au maximum.

L'annexe 4 des procédures fait cas du paramètre Travailleur Femme (TF) qui représente

une femme dont l'âge se situe dans la fourchette de 15 ans minimum et 55 ans maximum.

En pratieue, lors des opérations de réinstallation des anciens colons et d'installation des

nouveaux après la réhabilitation des casiers, la norme d'1Ha/TH a été imposée et appliquée. Iæs

paysans ne sont pas d'accord avec ces normes qui ne reflètent aucune réalité concrète pour eux.

IfI. [æs impacts de I'application des procedures de gestion du terroir villageois

L'application des procédures de gestion du terroir villageois a permis d'obtenir des

résultats positifs aux plans juridique, institutionnel, topographique, économique et de

sécurisation foncière des exploitants.

Au plan juridique, la diffusion des textes réglementaires, la sensibilisation et la formation
des exploitants aux procédures de gestion ont éveillé I'esprit des colons quant à la connaissance

de la situation foncière de I'ON et de certains de leurs droits et devoirs. ta délégation de
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pouvoirs de gestion est aujourd'hui effective dans l5 villages et 38 permis d'exploitation ont été

délivrés.

Au plan institutionnel, tous les villages de I'ON ont leurs comités techniques. Ceux ayant

signé la convention particutière ont acquis une certaine expérience dans la gestion foncière.

I-es commissions da gestion des terres existent au niveau de toutes les cinq zones; celles de

Niono et de Macina sont opérationnelles et les délégués villageois sont impliqués.

Au plan topographique, le cadastre de toutes les terres des villages signataires a été

realisé. Chaque paysan détient les plans précis de ses parcelles de culture.

Au plan économieue, la relative stabilité foncière a permis aux exploitants de se

consacrer uniqu"ment aux travaux agricoles et d'améliorer ainsi leurs rendements.

Au plan de la sécurisation foncière des exploitants, une relative stabilité s'est installée

dans la situation foncière des exploitants depuis le début du processus de délégation de pouvoirs

aux organisations paysannes. Iæs remembrements sont devenus rares et les causes d'éviction se

sont pratiquement réduites au non paiement de la redevance eau.

IrI.1. L€s contraintes

Inngtemps à la recherche de solutions techniques appropriées, les paysans étaient très

pressés d'acquérir par le droit un pouvoir réel et de I'exercer à leur unique avantage sans se

ioucier des exig"ncèr de devoirs qui en résultent. I-e transfert de pouvoirs aux paysans a suscité

quelques sentiments de frustrations et d'inquiétudes au niveau de I'encadrement technique déjà

très affecté par I'annonce de réductions du personnel dans le cadre de la restructuration de I'ON.

Une telle situation d'expectative s'est concrètement traduite par une assimilation incomplète des

textes d'un côté et un désintéressement général de I'autre.

III.1.1. Les contraintes juridiques

Ia polémique juridique autour de la conformité ou non du décret de gérance à la loi

(CDF) et dè la légalité du permis d'exploitation et du permis d'habitation a contribué à semer

le doute dans les esprits quant à la valeur juridique du décret et des dispositions qu'il prévoit.

Ipin d'être clos, ce débat juridico-juridique ouvre de nouvelles remises en cause des

pratiques foncières et de I'exploitation agricole des terres irriguées par un réseau hydraulique

dont le coût d'aménagement est de plus en plus prohibitif.

IfI.l .2. L'absence d'un droit ou code de I'eau

I-e, décret de gérance ne prend pas suffisamment en compte le droit de I'eau et sa gestion

en matière foncière du fait de I'a priori qui considère la prééminence de I'eau sur la terre alors

que ce sont deux ressources distinctes ayant chacune son coût spécifique.
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L'eau étant la pièce maîtresse du dispositif économique de I'ON, sa codification générale
en tant que ressource naturelle et au même titre que I'accès à la terre permettrait d'équilibrer
un système juridique qui en tait une propriété inaliénable de I'ON dès I'instant qu'il se I'est
approprié par de lourds investissements techniques dont I'entretien est effectivement très
coûteux.

Seule I'exploitation agricole de I'eau retient financièrement I'attention de I'ON sur ses
parcelles rizicoles et maraîchères. L'entretien technique de ce réseau continue à être une
contrainte majeure. En revanche, ne sont pas prises en compte les opportunités de l'eau pour la
production pastorale dans la perspective de culture fourragère en contre-saison, pour la vie
humaine (eau de boisson, eau de briqueterie, eau de lessive etc...), pour les productions piscicole
et sylvicole.

En rapport avec le Code Domanial et Foncier, l'élaboration d'un Code de I'Eau serait
un autre éclairage de I'actuelle relecture du Décret de Gérance des Terres.

Autant le Comité Paritaire pour la Gestion des Fonds de Redevance-Eau dispose d,un
statut et d'un règlement intérieur depuis deux ans, auûant son vis-à-vis institutionnel, la
Commission de Gestion des Terres de laZone n'a pas encore élaboré ces mêmes outils malgré
les indications de I'article 28 du Décret de Gérance. Ce vide juridique illustre les difficultés de
prise en charge interne de cette dernière structure en raison de son rnànque d'intérêt économique
comparativement à la redevance-eau.

IlLL.2. I-es contraintes institutionnelles

[I"1 .2.L L€ dysfonctionnement des organisations paysannes

I-es AV/TV sont des créations institutionnelles du régime monopartisan pour assurer un
développement à la base. Elles furent imposées aux exploitants comme piècei maîtresses du
processus de transfert de pouvoirs de gestion. Ces organisations connaiisent aujourd'hui de
graves problèmes de fonctionnement internes extrêmement complexes. Certaines sont
complètement paralysées.

Une crise de confiance et de croissance presque générale à toutes ces organisations divise
les exploitants en deux clans rivaux d'adversaires et de défenseurs des AV/TV. Depuis
I'avènement du nouveau contexte de liberté démocratique de la 3ème République, la création etla multiplication des Groupements d'Intérêt Economique (GIE) parallèles aux AV/TV est
devenue la forme d'exutoire de conflits latents, noûamment de la part de mauvais payeurs de
crédit. Dans certains cas, la création de ces GIE devient une aspiration d'une catégorià sociale
exclue de I'appropriation foncière et des AV/TV comme les femmes organiséer .n lroupementsde repiquage du riz et de maraîchage.

Selon les principes des procédures de gestion des terres, toutes les décisions sont prises
au niveau local en assemblée générale des AV/TV. De nos jours, ces organisations ne font plus
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l,unanimité dans les villages et les décisions prises par leurs assemblées générales ne

représentent que l,avis des membres du bureau et ceux qui les soutiennent. I-es exploitants non

résidents et les femmes participent rarement à ces assemblées générales.

I-es seuls rôles de la commission de gestion des terres se limitent actuellement au contrôle

et à la transmission des dossiers. De fait, ces commissions ne disposent d'aucun programme de

travail dont le bilan permettrait d'en évaluer I'impact'

[æs commissions de gestion des terres des zones de Niono et de Macina ont fonctionné

grâce aux appuis extérieurs des bailleurs de fonds du projet Retail et du FED. Il n'a été défini

nulle part une source de financement pour assurer le fonctionnement de ces commissions dont

le niveau de technicité demande le recrutement temporaire ou permanent de personnes ressources

specialisees pour la complexité de ses tâches'

En outre, le non respect de la séparation des fonctions par les diverses instances de

gestion foncière crée souvent des confusions et des conflits de compétence.

Aussi, la disparition avec la restructuration de I'ON du Service d'Appui à la Gestion du

Terroir qui était chargé des tâches d'appui et de suivi laisse un grand vide qui reste à combler'

par ailleurs, aucune voie de recours et d'arbitrage des litiges fonciers n'a été prévue de

manière spécifique. Il a tout simplement été indiqué que tout désaccord ferait I'objet d'une

solution à l,amiable devant la cômmission ou serait soumis à I'arbitrage du tribunal civil

compétent.

III.L,2.2. I-€s contraintes administratives

L,existence de la lettre d'attribution provisoire, en lieu et la place du contrat annuel

d,exploitation, donne pratiquement les mêmes avantages que le permis d'exploitation agricole'

Il en résulte le fait que les exploitants manifestent peu d'Intérêt pour l'acquisition du permis'

Aussi, la non délivrance de permis d'habitation les fait douter du bien fondé du droit de

propriété annoncé à propos des maisons d'habitation qu'ils occupent.

IIII.1 .2.3. Iæs contraintes socioculturelles

[æ poids des relations sociales et des liens de parenté, d'amitié, de voisinage etc... pèse

lourdement sur les décisions locales où la solidarité informelle précède de loin les règles

extérieures à cette logique de complicité.

L'hétérogénéité de la population qui ne favorise pas une cohésion sociale est souvent à

I'origine de dissensions et de clivages au niveau des villages.

Généralement. les non résidents et les femmes ne sont pas impliquées dans les décisions
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de gestion foncière quelque soit la grandeur de leur apport. Iæ foncier est d'abord une matière
d'autochtone masculin comme I'indique bien le terme patrimonial "faso" signifiant la maison du
père, la patrie: une maison, un village etlou tout un pays.

I-es insuffisances du programme de sensibilisation et de formation des paysans aux
procédures de gestion et Ie nombre élevéd'analphabètes sont à l'origine de la taible maîtrise des
textes par les exploitants.

m.L.2.4. f-€s contraintes économiques

Elles se résument en I'impossibilité pour beaucoup d'exploitants de remplir les critères
d'endettement pour I'acquisition du Permis d'Exploitatiôn Agricole. I-es systËmes de crédit(FDV, BNDA) arrivent à la même échéance que ù période de paiement de la redevance. Ceci
représente un grand fardeau Pour les exploitants dont la majeure partie est également constituée
de mauvais gestionnaires.

[I.l .2.5, I-es contraintes topographiques

L'inexistence de cadastre pour les zones non aménagées limite I'application des
procédures de gestion tandis que la politique d'aménagement fait monter la pression foncière sur
les zones réhabilitées.

fff.2. Les orientations de la politique de sécurisatiot'r foncière

I-es efforts dans la politique de sécurisation foncière se sont essentiellement orientés vers
la garantie aux exploitants des droits et titres qu'ils occupent. IJ préservation des aménagements
comme élément essentiel de la sécurisation foncière semble, dans la pratique, prise à ta légère.

Bien que spécifié dans Ie cahier de charges, I'entretien des réseaux tertiaires du système
d'irrigation et des parcelles des champs est loin d'être assuré par la plupart des exploitants etil ne fait I'objet d'aucun contrôle rigoureux. La conséquence est déjà une nette détérioration de
certains casiers récemment réhabilités.

IU..2.1. Les fortes tendances des pratiques foncières et de la sécurisation

L'obsenration des pratiques et leur comparaison aux textes réglementaires permettent de
se faire une idée de l'évolution du processus de sécurisation. I-a gJstion foncièie se présente
aujourd'hui comme un jeu d'Intérêt mettant au prise les trois protagonistes que sont I'ON, les
Organisations Paysannes et les exploitants. Chaque partie tente d'aciaparer lès avantages de Ia
situation par quelque moyen que ce soit. DanJ la pratique, ceci se iraduit par de multiples
violations délibérées ou non des textes comme le décret de gérance et les procédures de gestion.

L'oN tend de plus en plus à se substituer aux organisations paysannes dans les domainesde leur compétence relatifs aux installations et recouvrement des iedevances. I-es pratiques
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iilicites de location des terres, de mauvais entretien des réseaux tertiaires et des parcelles de

culture par les exploitants se généralisent de plus en plus au su des organisations paysannes qui

semblent incapables de les contrôler. I-eurs decisions représentent le plus souvent le seul avis

des membres de leur bureau ainsi que celui de leurs alliés.

De fait, la confusion est totale quant à la situation foncière sur les terres de I'ON qui

restent sans maître effectif parce que relevant de trois formes d'autorité mal définies à savoir

I'Etat propriétaire terrien, ION affectataire et les exploitants usufruitiers. Tout le processus de

sécurisation se trouve dangereusement compromis par cette relation à trois dont les logiques sont

difficilement compatibtes. tt en résulte un certain flou juridique qui donne matière à spéculation

foncière à tous ceux qui peuvent subtilement utiliser leur situation de rente.

III.2.2. Les hypothèses de solution

IfI.2.2.1. Au plan juridique

Il reste à apporter les amendements nécessaires aux textes et à se prononcer sur la légalité

du décret de gérante rt des dispositions qu'il prévoit pour le permis d'exploitation agricole et

le permis d'habitation.

111.2.2.2. Au plan institutionnel

Au niveau local, deux solutions peuvent être envisagées: le maintien de la délégation de

pouvoir de gestion aux organisations paysannes d'une part, et la délégation de pouvoir de gestion

à un forum AV/TV/GIE/Conseil de Village d'autre part.

I-e maintien de la délégation de pouvoir de gestion aux organisations paysannes invite à

résoudre le problème de fonctionnement de ces organisations et des moyens d'une gestion saine

et transparente à trouver en leur sein. Cette hypothèse semble être difficile à réaliser puisque

chaque organisation paysanne à I'ON représente un cas spécifique. Il n'est pas aussi normal

d'obliger les exploitants à se regrouper forcement dans les AV/TV-

I-a délégation de pouvoir de gestion à un forum AV/TV et GIE sous le contrôle du

conseil de village comme forme de coalition de ces pouvoirs économiques modernes et

traditionnels permet de tenir compte de toutes les sensibilités (partenaires et adversaires des

AV/TV, résidents et non résidents, femmes, jeunes) et de bénéficier des expériences des uns et

des autres.

Au niveau de la zone, il y a lieu de définir d'une pârt, le programme de travail de la

commission de gestion des terres et d'autre part, les modalités de financement du fonctionnement

de cette institution. Ce canevas doit prendre en compte I'appui et le suivi de I'application des

procédures de gestion ainsi que la production d'un rapport périodique sur la situation foncière

â partir des communications faites régulièrement par les comités techniques villageois et les

conseillers agricoles sur le terrain.
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[-a source de financement extérieur pour le fonctionnement de la commission de gestion
des terres n'étant pas une garantie, il y a de prévoir un prélèvement sur le recouvrement de la
redevance-eau et d'instaurer des taxes sur les différentes opérations de gestion foncière comme
les demandes d'installation, d'octroi de permis etc... i est bien eviOent que la décision
d'application de cette modatité de financement sera prise de concert avec les eiploitants.

Au niveau de la direction générale, il serait judicieux d'actualiser une banque de données
informatisées sur le traitement de la situation foncière de I'ensemble des zones de I'ON et de
respecter la séparation des fonctions entre la direction générale et les organisations paysannes.
D'où la nécessité de mettre en place I'autorité d'arbitrage en matière foncière entre èxploitants
et I'ON.

1II.2.2.4. Au plan socioculturel

Un accent particulier est à mettre sur la sensibilation et la formation des exploitants à la
base car c'est de là que dépend tout le succès de la mise en application des piocédures de
gestion.

I-es modules de cette formation porteraient sur la capacité effective des organisations
paysannes à être des prestataires de service.

1II.2.2.5. Au plan économique

Pour adopter une politique de crédit adaptée, il faut étudier les capacités réefles
d'endettement des paysans leur permettant de satisfaire les critères d'acquisition du permis
d'exploitation agricole.

11I.2.2.6 Au plan topographique

Il faut étendre la réalisation du cadastre à toutes les zones de I'ON pendant que la
réhabilitation des casiers et I'aménagement de nouvelles terres permettraient de diminuer la
pression foncière actuelle.

111.2.2.7. Au plan administratif

Il faut délivrer aux paysans le contrat annuel d'exploitation en remplacement de la lettre
d'attribution et susciter sa transformation en permis d'exploitation. En outre, le permis
d'habitation doit être accessible aux exploitants.
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I, [-eJ systèmes de production

Un système de production peut être défini comme "un ensemble de productions

(végétales, animales) et de facteurs de production (terre, travail, capital) que le producteur gère

pour satisfaire ses objectifs socio-économiques et culturels au niveau de I'exploitation" (Meltrick

: 1994)3 . I-e, système de production se compose de sous-systèmes sylvicoles et fait partie d'un

ensemble agraire (environnement physique, socio-économique et culturel) avec lequel il a des

interactions.

I.1. I-€ système de production agricole

Læ système de production agricole est ici largement dominé par la riziculture irriguée.

Toutefois, il existe la culture maraîchère introduite sur I'initiative des colons et les cultures

pluviales.

I.1.1. IÆs cultures irriguées

I.L.l-.1 La riziculture

I-a, riziculture constitue de loin I'activité principale dans la zone de I'ON. Elle est

pratiquée dans les casiers et dans les hors casiers en simple ou double culture annuelle. Selon

le degré d'intensification de la production, on distingue plusieurs types:

* la riziculture intensive, elle se généralise de plus en plus dans toute la zone et se

pratique dans les casiers réhabilités et partiellement dans les casiers non réhabilités et

dans cer[ains hors casiers ;

* la iziculture semi-intensive, elle se localise dans les casiers non réhabilités et dans

certains hors casiers ;

* la riziculture extensive, elle est pratiquée dans les hors casiers, ceux des Fala naturels

et ceux irrigués par les eaux des drains d'évacuation.

læs parcelles de double culture représentent au minimum 10To de la superficie totale. A
Nango, le rapport est de2T%. I-e nombre de travailleurs hommes étant inégalement reparti entre

les familles, le nombre de superficie par famille est compris entre 0,3 à 30 ha.

Ia simple culture concerne la campagne d'hivernage (semi fin Mai à Juillet, récoltes

début Octobre à début Décembre) et la double culture s'étend sur la saison sèche chaude (semi

Mai ou fin Février, récoltes en Juin) et l'hivernage (semi juillet à mi Août, récoltes en

Décembre).

3 Meltrick, Hal, 1994, Recherche Agricole Orientée vers le Développement: le cours ICRA.
ICRA, TVageningem
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Cette riziculture en casiers se caractérise par:

- une agriculture mécanisée (chamre, herse, charrette, boeuf de labour, fures);

- un labour peu profond (10-12 cm);
- un repiquage manuel systématique qui fait appel à des salariés.

Dans le site de Nango, cette activité jadis effectuée par les saisonniers (Bellah) entre 20 000 et

25 000F CFA par hectare est actuellement réalisée par les femmes organisées en association à

15 000F CFA/ha;
- une utilisation de variétés non photo sensibles à pailles courtes (BG90-2 et le china 998);

- une fertilisation basée sur I'apport de fumure minérale, en moyenne 50 unités par hectare de

P2O5 et 100 unité/ha d'azote, 40 kg/ha de sulfate de zinc en cas de carence;
- un entretien manuel par désherbage et respect de la lame d'eau;
- une récolte manuelle, un battage et un décorticage motorisés.

A Nango, la riziculture dans les hors casiers concerne les parcelles qui n'ont pas été

aménagées. Ces anciennes parcelles de cultures pluviales se prêtent à la riziculture grâce aux

eaux de drainage évacuées vers elles. Ces parcelles sont semées à la volée et ne bénéficient pas

de tout I'apport technologique. Cependant, elles constituent un appoint important aux revenus

des exploitants. Ces parcelles sont néanmoins soumises au payement de la redevance eau (100

à 200 ke/ha).

I-es hors-casiers sont très souvent I'objet de ventes et de locations de terres. I ha en hors

casier se louerait à 25 000 F CFA contre 50 000F CFA en casier. Actuellement, une bonne

partie des parcelles hors casier de Nango est utitisée par la Station de Recherche du Sahel

comme parcelle d'expérimentation et de pâturage. Certaines sources affirment que ces parcelles

sont plutôt utilisées par les agents de la Station-pour faire tout simplement de la riziculture.

A Molodo-Bamanan, les femmes sont traditionnellement organisées dans une association

affiliée à la chefferie depuis la création du village. Toutes les femmes ménagères du village en

sont membres de droit et le leadership provient héréditairement de la famille Tangara, exécutante

assermentée des Bouaré. Cette forte organisation abrite, dans un contexte de dysfonctionnement
associatif chez les hommes, un regroupement féminin pour le repiquage du iz à 15 000 f par

ha. Depuis 3 Erns, la prestation de 185 femmes environ sur 70 ha a permis de gagner la somme

de 1 050 000 f cfa.

Ia femme n'étant propriétaire ni de champ ni de maison, elle exploite la parcelle rizicole
au nom de son fils quand elle est chef de ménage.

I.l.2I-e maraîchage

I-e maraîchage est pratiqué en contre saison, généralement sur les parcelles rizicoles (en

casier et hors casier). Dans certains cas, des superficies sont dégagées et réservées spécialement
à cette activité d'appoint.
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Iæ maraîchage fut introduit à I'initiative des exploitants. Au contraire de la riziculture
et des cultures pluviales gérées par les chefs de famille , le maraîchage et les activités
secondaires (vannage de nz) sont conduites par les dépendants (frères, jeunes, et surtout les

femmes) pour leur propre compte. A moyen terme, la production maraîchère sera stratégique

dans la perspective de ta diversification des spéculations agricoles et des habitudes alimentaires.

læ maraîchage en casier se distingue du maraîchage hors casier. [-e maraîchage en casier

se pratique dans les parcelles réaménagées par le Projet Retail, il s'étend à Nango sur une

superficie de 12 ha, soit sur 5,6% de la superficie totale. A cet effet, il est théoriquement reparti
en raison de2 acres par personne active àgéo de I à 55 ans. A cause d'un problème de drainage,

ces parcelles ne sont pas actuellement exploitées.

Iæ maraîchage hors casiers se pratique aux alentours des maisons d'habitation et sur les

anciennes parcelles de culture sèche.

Sur les casiers, le maraîchage est pratiqué par location de terre de 2500 à 5000 f la
planche.

A Molodo-Bamanan, le revenu annuel d'une maraîchère est estimée à environ 40 000
fcfa. Cette somme est dépensée pour l'habillement de la femme et des enfants ainsi que pour les

activités sociales.

Iæs spéculations concernent principalement I'oignon, la tomate, le gombo, le piment, la
pa[ate, l'aubergine, la carotte et la salade.

I.2 [.€s cultures en zones exondées

Elles se pratiquent dans les villages environnants du polygone pastoral de Missibougou.
Constitué d'anciens terroirs dont I'existence est antérieure à I'Office du Niger, ces villages
observent toujours la gestion coutumière des terres. Et c'est aussi le cas dans tous les villages
peripheriques de l'Office du Niger.

I.z.t fÆs cultures pluviales

Iæ système de production des cultures pluviales est basé sur une agriculture traditionnelle
extensive et itinérante caractérisée par un défrichement des terres au détriment de la forêt. I-a
culture attelée qui est un indicateur d'intensification y est à peine introduite.

La production par famille est comprise entre 3 et 10 tonnes par an. I-e nombre d'ha par
famille est fonction de la taille de la famille. Iæs principales spéculations pluviales sont le mil
(petit mil et sorgho) Ie niébé, le fonio, I'arachide et le wandzou; le mil correspond mieux au
gorit alimentaire des populations de la zone. La pratique de ces cultures traditionnelles diversifie
mieux la production agricole.

I
I
I
I
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l.2.2 Le maraîchage

Ce type de maraîchage est pratiqué en contre saison sur les parcelles de cultures pluviales

situées aux abords immédiats des villages (soforo). Il occupe surtout les femmes. L'eau

d'arrosage provient des puisards creusés à cet effet. Ces puisards sont comblés à la fin de la

période de maraîchage qui correspond au début de I'hivernage.

I.3. Iæ système de production pastoral

C'est l'élevage bovin qui est surtout concerné; cet élevage reste dans l'ensemble extensif

et traditionnel. Selon I'appartenance et le mode de conduite des troupeaux, on peut distinguer

plusieurs types d'élevage.

I.3.1. L'élevage associé aux cultures irriguées

C'est le type d'élevage pratiqué par les colons. Il porte essentiellement sur les boeufs

de labour et les animaux de reproduction achetés sur le revenu des cultures irriguées.

Cet élevage constitue la majeure partie de I'effectif du cheptel de la zone. I-a garde du

troupeau est confiée aux bergers peuhls rémunérés en espèces, de 3 500 à 5 000 f cfa par tête

par an et en nature par le lait des vaches.

Cette activité pastorale des agriculteurs est surtout orientée verJ la recherche de la
meilleure capitalisation possible par l'épargne sur pied et le prestige social que confère

I'augmentation de I'effectif du cheptel. I-a loi du profit n'étant pas ici I'objectif prioritaire.

I.3.2 L'élevage associé aux cultures pluviales

L'élevage associé aux cultures pluviales est pratiqué par les agriculteurs des villages

environnants des casiers et qui ne sont pas exploitants de I'ON. Il présente les mêmes

caractéristiques que l'élevage pratiqué par les colons, à la seule différence que I'effectif du

cheptel n'atteint pas ici celui de ces derniers.

I.3.3 Ltélevage transhumant :

L'élevage transhumant concerne les animaux étrangers, venant de Macina et du Nord,
qui séjournent dans la zone pendant une bonne partie de I'année pour profiter des conditions
relativement meilleures grâce à la pérennité de I'eau. Certains éleveurs se sont sédentarisés à

cause de la persistance de la sécheresse et récemment de I'insécurité dans leur région d'origine
du Nord. En plus de l'élevage qui reste leur activité principale, ces éleveurs sédentaires

pratiquent l'agriculture sur des terres empruntées ou louées.

I
I
I
I
I

I
t
I



I
t

24

1.4. I.e, système de production sylvicole

1,4.1. L'exploitation forestière

I-es forêts périphériques sont très sollicitées partout et abusivement exploitées pour des
utilisations variées qui sont domestiques (bois de chauffe et bois d'oeuvres), médicinales
(feuilles, racines, écorces) et alimentaires (humaine et animale).

I-e service des eaux et forêts en assure la réglementation et il travaille en collaboration
avec I'association des chasseurs pour la surveillance des forêts dans le cas de Molodo-Bamanan.

Nulle Pâft, aucune action d'envergure n'est entreprise dans la zone pour la protection et
la régénération des forêts.

I.4.2 L'exploitation cynégétique

[a chasse est presque inexistante dans Ia zone à cause de la rareté du gibier qui se réduit
aux pintades et aux perdrix.

I.4.3 La pêche

La pêche reste traditionnelle et s'effectue dans les canaux d'irrigation. Elle est pratiquée
par la population bozo installée dans la zone et secondairement par certains colons. L'activité
piscicole est un apport considérable dans I'alimentation des populations locales et elle constitue
une source appréciable de revenu. Ia peche est réglementée par le service des eaux et forêts.

I.4.4 La pisciculture

Ia pisciculture est une activité secondaire récente qui connaît une certaine expansion
dans la zone de I'ON. Elle est pratiquée par les exploitants en dehors des parcelles de culture;
dans les bas fonds ou les emprises dans lesqueller itugn" de I'eau.

L'approvisionnement en alevins est assuré par le centre piscicole de Molodo. I-es espèces
de poisson élevées sont les tilapias et les silures. Cette pisciculture revêt encore un caractère
expérimental.

ff. Iæs modes d'oceupation et de gestion de I'espace

Iæs modes d'occupation et de gestion de I'espace dans la rrine irriguée dépendent
beaucoup plus de la réhabilitation du réseau hydraulique et de I'aménagement ou du
réaménagement parcellaire des terres irrigables que des possibilités offertes par I'ensemble du
terroir, y compris les parcelles de hors casiers et les maisons à usage d'habitation.

t
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I-es normes d'attribution des parcelles se rapportent à un Travailleur Homme (TH) défini
par la FAO comme étant un homme de 15 à 55 ans qui travaille 300 jours sur 365 jours contre

150 jours sur 365 pour la femme.

II"1 Les zones irriguées

I-e, régime du colonat porte sur les espaces aménagés par I'ON où sont installés des

exploitants particuliers appelés colons. I-a superficie totale de ces espaces cultivée aêté estimée

à 45 442 ha repartis entre les casiers réhabilités et les casiers non réhabilités par la campagne

agricole 1993194.

L'inscallation de force des premiers colons du Soudan Français et de la Haute Volta fut
I'oeuvre de I'administration coloniale Française. A I'indépendance, le régime musclé des

installations disparaîtra pour faire place au volontariat.
I-es installations, la répartition des terres, les évictions et les techniques culturales relevaient de

la compétence exclusive de I'ON.

A partir de 1986 des critères d'installation unilatéralement définis par I'ON sans I'avis
des colons installés ont été appliqués : population active, travailleurs hommes, équipement.

I-e décret n"89-090/PG-RM du 29 mars 1989 portant organisation de la gérance des

terres affectées à I'ON a institué la délégation de pouvoirs de gestion aux organisations
paysannes dans le but de la responsabilisation et de la sécurisation des exploitants. L'article 28

de ce décret dit que:

"l'Office du Niger peut par convention particulière soumise à I'approbation du Ministre
de Tutelle, déléguer une partie de ses pouvoirs de gérance aux groupements d'exploitants.

"Cette délégation pourra porter sur tous les actes nécessaires à la bonne exploitation des

terres irriguées à I'exception de I'entretien du réseau principal d'irrigation et de drainage et du
fonctionnement des grands ouvrages".

I-e document "Procédures de gestion du terroir villageois à I'ON" aété élaboré en 1991

en vue de I'application du décret de gérance. I-es procédures limitent I'application du décret de
gérance aux terroirs ayant fait I'objet de réhabilitation. Ils instituent la signature de la convention
particulière pour la gestion du terroir villageois comme le préalable à la délégation de pouvoirs

aux organisations paysannes et le cadre contractuel des procédures de la dite gestion du terroir.

A ce jour, seuls 15 villages sur les 151 que compte I'ON ont signé cette convention. Iæs

modes de tenure prévus concernent:

- le contrat annuel d'exploitation, c'est le titre dont dispose la presque totalité des

exploitants dans les casiers réhabilités. [a lettre d'attribution provisoire a remplacé cet
acte;

I
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- le permis d'exploitation agricole, il est seulement attribué à environ une quarantaine

d'exploitants.

Depuis le début de I'application du décret de gérance en 1991, les exploitants sont

relativement associés à la gestion des terres partout à I'ON.

If.1,1 Les casiers

I-es casiers rizicoles sont des parcelles aménagées et réaménagées dont la gestion

implique les organisations villageoises (AV et TV) qui reçoivent les demandes et les études; elle.s

prennent des décisions et rendent compte à I'office du Niger. Ces décisions concernent:

- les normes d'attribution, soit I hectare par travailleur homme (TH);
- I'installation des nouveaux exploitants;
- le réajustement de la surface d'exploitation;
- I'augmentation et la réduction de surface;
- le transfert d'exploitation à I'intérieur d'un terroir et inter terroir dans la même zone et d'une
zone à une autre. Dans ce dernier cas, I'approbation de la commission de gestion des terres de

la zone d'origine est nécessaire;
- les ruptures de contrat d'exploitation (démission, éviction, radiation). En cas de décès,

I'Association Villageoise ou le Ton Villageois ne procède plus à la rupture du contrat;
- la détivrance et le retrait du Permis d'Exploitation Agricole(P.E.A.).

De ce mode de gestion et d'occupation de I'espace, un certain nombre de préoccupations

apparaît. Un pouvoir trop fort des AV et TV se traduit souvent par des actes arbitraires de
déplacement abusif des exploitants. I-a non implication de GIE dans la procédure de gestions des

terres constitue une contrainte institutionnelle que de nouvelles dispositions réglementaires
devraient prendre en compte. Il y a un nombre très élevé, de Travailleurs Hommes (TH) à

I'intérieur des familles qui ne bénéficient pas de parce[e tandis que les Travailleurs Femmes
(TF) ne sont pas du tout prise en compte dans les critères d'attribution.

En outre, le permis d'exploitation agricole ne confière pas la sécurité tant prônée. A
I'ON, le foncier est unilatéralement vu sous I'angle des aménagements hydro-agricoles et la seule

forme de sécurisation envisagée consiste de ce point de vue à être à jour pour le paiement de la
redevance eau fixé au 31 mars de I'année. L,a, délivrance du permis concerne uniquement les
zones réaménagées, ce qui réduit étroitement la question de la sécurisation foncière à celle des

aménagements.

Il.l.2 Les hors casiers

[æs hors casiers font partie des terres irrigables soumises également à la convention
particulière de gestion des terres. [^a riziculture y est possible grâce aux eaux de drainage. Ces
parcelles sont beaucoup plus liées au droit coutumier du premier oæupant, elles présentent des

cas de vénalité et de location des terres.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t



I
I
t
t
t
t
t
T

I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

27

Communément appelés "Rabioforo", de I'appellation militaire déformée voulant dire

champs d'à coté, les hors casiers désignent en général toutes les terres irrigables en dehors des

casieis aménagés par I'ON et qui reçoivent néanmoins les eaux de son réseau hydraulique. Ces

espaces repréientènt aujourd'Àui des milliers d'hectares échappant presque entièrement au

cont.ôle de I'ON, lequel ne semble intéressé que par la redevance-eau perçue sur ces terres.

t Ce sont généralement des anciennes parcelles de cultures de mil rendu impropre à cette

culture par le déversement des eaux usées de I'ON ou de nouveaux espaces défrichés mis en

valeur par leurs "propriétaires". Ceux-ci sont dans un premier cas, des exploitants auxquels

apparti;nnent les ânciennes parcelles de cultures sèches et dans un second cas, ceux qui ont

effectué le défrichement. [a majeure partie de hors casiers est surtout détenue par les colons les

plus anciennement installés.

læur mise en valeur se fait avec I'autorisation de I'ON. D'autres paysans que les colons

exploitent ces hors casiers qui font I'objet de nombreuses transactions informelles (métayage'

u.nt déguisée, location) et Oe nombreux litiges fonciers dont la résolution se fait au niveau local

et au cas échéant par I'implication de I'administration et de la justice.

Selon la provenance des eaux d'irrigation, les hors casiers peuvent être classés en trois

catégories:

* les hors casiers branchés sur les canaux d'irrigation
(réseau primaire et secondaire). L'eau d'irrigation provient directement des canaux d'irrigation

des casiers aménagés. Sa prise nécessite la mise en place d'ouvrage hydro-agricole sommaire.

Les conditions techniques âe I'aménagement sont définies par I'ON et exécutées à la charge du

postulant. La disponibilité régulière de I'eau permet I'irrigation normale de ces espaces durant

toute I'année;

'F les hors casiers de Fala naturels du réseau d'irrigation. Ils reçoivent les eaux de

débordement des Fala du réseau d'irrigation au moment de hautes eaux de la saison des pluies.

L'exploitation de ces espaces se fait pendant I'hivernage;

'k les hors casiers de drains. Ils sont irrigués à partir des eaux perdues des drains

d'évacuation défectueux. Ces hors casiers sont exploités pendant I'hivernage avec la complicité

de I'ON qui ne contrô}e pas l'évacuation des eaux usées par des barrages anarchiques sur les

drains de vidange.
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f[.z. I-es zones exondées

Il.2,l l-es parcelles de cultures sèches et de maraîchage

I-es modes d,occupation et de gestion des parcelles de culture Èche et de maraîchage sont

influencés par le droit coutumier. I-es parcelles sont attribuées sur demande adressées au chef

de village qui peut accorder des terres de culture et d'habitation de manière temporaire ou

définitive en sa qualité de propriétaire traditionnel.

En revanche, les domaines protégés existants sont soumis au régime du droit "positif".

Elles occupent les espaces qui ne sont pas atteints par les eaux d'irrigation et qui relèvent

du terroir des viliages de côtonisaiion environnants certains villages traditionnels. Ia majeure

partie de ces terres est surtout détenue par les anciens colons. L'ON ne dispose d'aucun moyen

de contrôle de ces espaces dont I'occupation ne respecte généralement aucune règle de gestion

adequate des ressources naturelles. I-e cas de Molodo où les nouveaux défrichements se font

dans le même sens pour éviter les interpénétrations de parcelles est une exception qui confirme

I'absence de règles générales.

Certaines de ces parcelles se situent aux abords immédiats des villages, "soforo ou

sounanforo,,. C'est sur ces parcelles que les femmes pratiquent le maraîchage de contre-saison

à partir de I'eau des puisards creusés à cet effet.

Iæs cultures en zone exondée se caractérisent souvent par la pratique de la jachère de

longue durée (10-15 ans) à Konomani et de durée moyenne (5 ans) à Mogobèla et N'Tibougou.

Ces trois villages sont frontaliers du polygone pastoral de Missibougou. Ce "nomadisme des

champs,, se traduit par une occupation inationnelle des burthols, la distance de servitude à

observer aux alentours des mares qui constituent les gîtes d'étapes du bétail n'est plus respectée

par les agriculteurs.

L'éloignement du village de certaines parcelles et souvent I'absence d'eau rendent leur

exploitation tiès difficile et sont souvent à I'origine de leur abandon.

Dans certains cas comme à Molodo-Bamanan, les parcelles sont exploitées par des

populations étrangères qui migrent dans la zone pendant I'hivernage.

II.2.2 L'espace Pastoral

L'espace pastoral est constitué de parcours de vaine pâture céréalière et les parcours

protégés tel que le polygone de Missibougou'

I
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II.2.2.1 tæ parcoum de vaine pâture céréalière

Il est constitué par les rizières en casiers et hors casiers et les champs de mil et de sorgho

à I'intérieur desquels les animaux pâturent après la récolte et contribuent à la fertilisation des

sols par I'intermédiaire des déjections. Généralement, I'introduction des animaux dans les

parcelles se fait avec I'accord du paysans.

II.2.2.2 Les parcourc protégés (polygone de Missibougou)

I-e polygone de Missibougou se situe dans la partie exondée de la zone de Macina, à

environ 32 km au Nord Est de Kolongo Centre. Aujourd'hui, c'est le seul exemple de parcours

protégé dans toute la zone de I'ON.

I-e parcours comprend un périmètre sur le site de Missibougou d'une superficie de 3 300

ha environ et une aire ou piste de transhumance, bourthol. L'intérieur du périmètre est équipé

de six (6) puits dont un seul est actuellement fonctionnel. Il existe une multitude de mares

temporaires qui suit I'itinéraire de transhumance des animaux. [æs abords de ces mares sont

généralement des gîtes d'étapes pendant le séjour des animaux dans la zone .

Le polygone de Missibougou se situe sur le terroir des villages de Konomani, Mokobèla

et N'Tibougou, villages traditionnels qui existent depuis le temps du royaume Bamanan de

Ségou. Ce site a été redéfini pendant la période coloniale comme établissement zootechnique

servant de centre de préadaptation. I-es animaux destinés aux colons pour les travaux de labour
y étaient immunisés contre les épizooties courantes (peste bovine, péripneumonie etc..) et ils.y
recevaient un début de dressage.

Après le transfert du centre dans Ia zone de Niono, à la Station du Sahel, l'espace ainsi

dégagé aétérécupéré par I'ONet réservé comme lieu de séjour des animaux des colons pendant

I'hivernage après les travaux de labour.

Après de multiples conflits entre les éleveurs et les agriculteurs de la zone, la décision

n"37 du 18-10-82 portant détermination du droit d'usage a exclusivement consacré le polygone

et son aire de transhumance aux pâturages des animaux. L'aire de transhumance a été bornée
à l'époque du Directeur Général de I'ON, Issa Angoiba. Actuellement, ces bornes ne sont plus

respectées et certaines se trouvent en plein champ de culture.

Iæ polygone reçoit les animaux provenant des zones de I'ON et du Nord ainsi que les

animaux transhumant venant des zones plus inondées, soit une moyenne de 5000 têtes par an.

La gestion actuelle du polygone se caractérise par :

- un non respect de la distance de servitude;
- un non respect des limites du burthol;
- une compétition foncière entre agriculture et élevage qui à fait dire à un éleveur que partout
il y a bouse de vache les cultivateurs cultivent et deviennent ainsi propriétaires de bétail.
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11.2.2.3Iæs autres parcouns (forêts et jachères)

[.es autres parcours sont les espaces non cultivés (forêts naturelles et jachères) utitisés

par les animaux et ies exptoitations forestières"

L'utilisation de ces parcours est subordonnée à Ia présence de I'eau. I-es mares

temporaires qui constituent généralement les seules sources d'abreuvement sont asséchées très

,ouurnt quelques semaines après l'arrêt des pluies et I'utilisation des ces parcours se limite

pratiquement à la fin de I'hivernage

Læs autres parcours concernent généralement les domaines constitués de graminées

fourragères et d'arbres fourragers dont I'espèce dominante est le Balanzan (Acacia albida).

Certains de ces arbres subissent des mutilations fréquentes sur ces parcours par le fait

des bergers transhumants, notamment les chevriers.
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III. L€s compétitions foncières des systèmes de production

III.1. Entre rizicultures en casier et hors casier

Entre rizicultures en casiers et hors casiers, la compétition se pose en termes

d'aménagements hydro-agricoles, donc par rapport à I'accessibilité à I'eau.

L'occupation de I'espace dévolu aux hors casiers contrairement à celui des casiers

s'inscrit dans une logique de droit coutumier. [a mise en valeur de ces espaces ne s'insère dans

aucun plan d'aménagement d'ensemble de la zone; bien bénéfique pour les exploitants, la

riziculture dans les hors casier a de nombreuses conséquences négatives sur celles des casiers.

Au plan de la gestion de I'eau, I'utilisation de I'eau dans les hors casiers perturbe

I'irrigation àes casiers. En effet, I'exécution des ouvrages de prise d'eau par les exploitants des

hors casier branchés sur les canaux d'irrigation ne respecte pas le plus souvent les conditions

techniques requises. Des nrptures frequentes de ces ouvrages entraînent constamment des pertes

d'eau considérable dans la nature. L'internrption de I'eau dans les canaux d'irrigation est

nécessaire pour la réparation de ces ouvrages.

Certains exploitants des hors casiers disposant des eaux des drains d'évacuation bloquent

l'écoulement normâl de I'eau pour irriguer leur propres parcelles; ce qui empêche le drainage

normal de I'eau des casiers et provoque souvent des inondations préjudiciables aux cultures des

casiers.

Au plan de la protection des sols, les hors casiers sont dépourvus de drains d'évacuation,

la maîtrise de I'eau reste donc imparfaite. Dans ces conditions, I'irrigation provoque à la longue

une détérioration de la qualité des sols par le phénomène de salinisation. Ce qui compromet

I'extension future des casiers.

III.2 Entre cultures irriguées et pluviales

Dans les zones de I'Office du Niger, les eaux de drainage de cultures irriguées

transforment l'écosystème des cultures pluviales; elles se traduisent par une diminution de

I'espace de ces dernières au profit de celui des cultures irriguées.

Iæ caractère aléatoire des cultures pluviales aggravé par la persistance de la sécheresse

a orienté toutes les populations vers la pratique des cultures irriguées. Ce qui a accru les besoins

en terre de culturgloiguées dont I'extension se fait généralement par la récupération de I'espace

initialement dévolu aux cultures pluviales.

l-a, présence quasi permanente de I'eau dans les réseaux d'irrigation augmente

considérablement le taux d'humidité des terres des environs immédiats, les rendant ainsi

impropres aux cultures sèches; cette situation se trouve être à I'origine de l'éloignement des

zones de cultures sèches et parfois de leur total abandon.
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I-es nouvelles exigences de la riziculture irriguée, la forte pression exercée par la
croissance démographique et I'insuff,rsance de terres irriguées ont fait naître I'idée d'une
reconversion à la pratique des cultures sèches. Ia bonne pluviométrie enregistrée pendant la
dernière campagne 1994-95 semble renforcer cette idéÆ.

III"3 Entre agriculture et élevage

Iff.3.L. Occupation des parcours pastoraux par les cultures sèches

IÂ forte densité d'une population pratiquant essentiellement une agriculture restée
extensive et itinérante a partout contribué à une réduction très considérable de I'espace
initialement utilisé pour l'élevage.

Ce préjudice est perceptible sur les pistes de transhumance et autour des mares.

La réduction ou la récupération totale des pistes de transhumance (bourthols) par les
agriculteurs en tant qu'uniques voies de passage des animaux vers les pâturages limite
I'utilisation de ces parcours par le cheptel pendant l'hivernage. Cette situation est aussi source
de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.

Par ailleurs. les abords immédiats des mares sont de plus en plus occupés par les
agriculteurs à cause de la fertilité de ces sols qui senrent de gîtes d'étape aux animaux pendant
I'hivernage. I-a mise en culture de ces seules sources d'abreuvement du bétail empêche
I'utilisation des parcours environnants et est également à I'origine de conflits fréquents et graves
entre agriculteurs et éleveurs bergers.

I-a généralisation de ce phénomène d'occupation s'explique par l'effritement de l'autorité
de I'Etat, I'appauvrissement du sol et la sécheresse persistante de ces dernières années. Ainsi,
se dénombrent certaines zones de compétition foncière entre I'agriculture et l'élevage se

caractérisant au moins par un conflit annuel.

Ces zones conflictuelles dans I'aire de transhumance de Missibougou sont:

- la mare de Boko-Bokoye occupée par les champs des Bellah;
- la mare de Belal-Kollè;
- le gîte de Sibila qui reçoit les animaux jusqu'à la récolte, pendant 4 mois au moins;
- la mare de Sarango;
- la mare de Kègnè-Markala actuellement occupée par les champs de Konomani;
- la mare de Belal-Tiamel occupée par les champs de Dedougou.
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ft[.3.2 Entre maraîchage et élevage

Iæs puisards des parcelles de maraîchage situées à proximité de certains villages comme

Molodo-Bamanan provoquent de nombreux accidents causant des pertes considérables de bétail

pendant le début de I'hivernage qui correspond à la fin du maraîchage.

Èn effet, les animaux tombent dans les puisards que les utilisateurs ne prennent plus le soin de

combler

Aussi, le maraîchage, importante source de revenu pour les femmes, est-il confronté au

problème de divagation des animaux, précisément dans la zone de I'Office du Niger où la
question de stabulation des animaux se pose avec acuité.

1II.3.3. La divagation des animaux

I-a divagation des animaux a lieu tant dans la zone irriguée que dans la zone exondée.

La plupart des âgriculteurs reconnaît être elle-même à I'origine de cette divagation provoquée

par les indications données aux bergers recrutés.

En zone irriguée, la pénétration des animaux est observée durant toute I'année avec des

variations suivant les périodes de culture et de récolte. L'accès des animaux est très limité

pendant tes pSriodes de culture et de récolte. Il est libre après les récoltes; les hors casiers et

les casiers situés à la limite des parcours sont les plus menacés

I-es causes citées de la divagation sont le plus souvent :

- I'inexistence ou les difficultés d'accès du bétail aux parcours naturels;

- I'absence de sources d'abreuvement du bétail dans les parcours naturels pendant les périodes

sèches;
- I'effectif pléthorique du cheptel;
- le mode de conduite des troupeaux (laxisme dans le gardiennage des animaux).

I-es conséquences de cette divagation sont les dégâts portés sur le réseau d'irrigation, les

cultures et les récoltes.

Dans la zone exondée, I'accès des animaux aux champs de cultures sèches pendant la

periode de culture (hivernage) ou au moment des récoltes serait dû à:

- la réduction ou la récupération des pistes ;

- la mise en culture des mares;
- I'effectif ptéthorique du cheptel et le mode de conduite des troupeaux (laxisme dans le

gardiennage);
- la pauvreté de la valeur fourragère du pâturage en fin d'hivernage.
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Iæs populations riveraines du perimètre pastoral de Missibougou disposent toutes d'une
fourrière villageoise. Mogobèla a enregistré plus de 20 cas d'animaux conduits à sa fourrière
cette année.

Actuellement, I'insécurité consécutive à la rébellion au nord du pays oblige les
transhumants à rester dans le polygone et aux alentours; ce qui entraîne une augmentation de la
capacité de charge avec comme corollaire une diminution des ressources fourragères.

III.4 Entre agriculture et sylviculture

ffl.4.1 Défrichement des formations naturelles

L'accroissement des besoins de terres agricoles est à I'origine d'importants détrichements
qui ont fortement réduit I'espace des forêts. A certains endroits de Niono et de Macina, il
n'existe presque plus de formation naturelle.

Dans les zones irriguées, le défrichement des formations naturelles concerne les hors
casiers. Il se pratique par rappon à I'avancée des eaux de drainage.

Dans les zones exondées, le défrichement est conditionné par une extension des champs
de culture. Dans certains terroirs, toutes les terres ont été défriché, notamment au village de
Konomani.

Dans les deux cas, on assiste au phénomène de désouchage.

IIl.4.2 Elevation du taux d'humidité et modification du couvert végétal :

L'élévation du taux d'humidité des sols due à la présence constante de I'eau dans les
canaux d'irrigation a contribué à substituer au couvert végétal caractéristique des régions
sahéliennes une végétation de marécage aux abords immédiats des canaux.

IfI.4.3. Oiseaux déprédateurs et mobilité foncière

L'implantation des champs de canne à sucre du Kala Supérieur est à I'origine de la
présence de bandes d'oiseaux déprédateurs qui empêchent la culture de mil sur les terres
environnantes. Ce qui oblige les populations des villages des zones exondées proches de Siribala,
Sikasso, Banouki, Obougou, Berewala etc..à
migrer pendant I'hivernage vers des lieux aussi éloignés que Molodo-Bamanan, à la recherche
de terres de cultures.

II1.4.4. Entre agriculture et pisciculture

Au plan de I'occupation de I'espace, les interactions négatives de la pisciculture et de
I'agriculture peuvent être situées à deux niveaux de la gestion de I'eau et de I'espace.
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Au niveau de la gestion de I'eau, il existe une inadéquation de I'utilisation simultanée de
I'eau pour les deux activités. En effet, une bonne récolte des poissons exige le vidange complet
des étangs piscicoles. I-a periode de récolte des poissons correspond à celle de la riziculture de
contre-saison et le niveau de I'eau des canaux d'irrigation augmente celui de la nappe phréatique;
ce qui ne permet pas un vidange complet des étangs piscicoles.

En ce qui concerne la gestion de I'espace, le résultat encourageant de la pisciculture a
contribué dans certains cas à multiplier des demandes d'utilisation des parcelles rizicoles pour
la pisciculture.

IlI.4.5 Entre élevage et sylviculture

On assiste à une coupe abusive des espèces fourragères liée au surpâturage. Iæ
phénomène est général dans tous les villages visités.

III.4.5.1 Mutilation des plantes

L'exploitation des espèces appétissantes des pâturages aériens est a t'origine de la
mutilation de ces plantes par les éleveurs. Ces plantes sont très sollicitées pendant les périodes
sèches qui correspondent à la pauvreté du pâturage herbacé. Ces pâturages aériens constituent
la base de I'alimentation de certaines espèces animales (chèvres).

III.4.5.2 Surpâturage :

I-e phénomène de surpâturage est observé un peu partout dans lazone.Il intéresse surtout
les abords des points d'eau où il est à I'origine de fortes dégradations des ressources végétales.
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lV. Hypothèses de solutions

1.es hypothèses de solution se situent aux plans juridique, institutionnel, administratif,

socio-économique, topographique avec un accent particulier pour la maîtrise du système pastoral.

IV.l.Plan juridique

L'élaboration de textes législatifs et réglementaires sur la base de I'implication des

exploitants dans la gestion foncière et en tenant compte des spécificités zonales demeure une

exigence.

IV.1.1 Information

l* déqet de gérance et les procédures de gestion des terres, bien que traduits on I
bamanan,'n'ont pas connu une large diffusion' I

IV.1.2. Formation

Actuellement. près de 50 % des comités techniques de gestion mis en place n'ont pas

toutes reçu les modules de formation sur les procédures de gestion des terres. Au niveau

hiérarchique, la maîtrise des procédures semble être effective pour les seuls chefs de conseil

rural. En revanche, les .onùiil..r agricoles et les animateurs n'ont pas une connaissance

suffisante des Procédures.

IV.L.3 Application

Dans la situation actuelle, tout se passe comme si I'ON n'a pas la volonté réelle

dlappliquer les procédures; surtout dans le cas de I'installation de nouvelles familles ou la

décision finale revient au Président Directeur Général.

IV.L.4 Autorités d'arbitrage et de sanctions :

Il y a lieu de rendre effective I'installation des tribunaux administratifs.

Toutefois, il faut valoriser les solutions locales, traditionnelles et nouvelles, de

préservation, de gestion et de contrôle des ressources naturelles. Au niveau des villages visités

àutour du polygone pastoral de Missibougou, la construction des fourrières semble prendre le

pas sans qu'ii t ait concertation préatable des éleveurs qui ne disposent en retour d'aucune

autorité de sanction à I'endroit des agriculteurs qui occupent les parcours pastoraux et les abords

des mares.
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IV .2. Plan Institutionnel

Il faut renforcer les rôles des organisations paysannes dans la gestion foncière et porter

la réflexion sur la dynamique de formes d'organisations paysannes (traditionnelles et nouvelles)

qui répondent le mieux aux diverses activités des populations de la zone sont les deux axes qui

se dessinent au plan institutionnel.

fV.2. I Organisations paysannes

[V.2.1.1 Conseils de village

Iæ chef de village, représentant le conseil de village, peut siéger au comité technique de

gestion des terres. Il peut ainsi renforcer le rôle du pouvoir traditionnel et mieux le coordonner

avec de nouvelles autorités sectorielles.

Sans chef, le village de Koloni est un cas exceptionnel de nouvelle autorité qui s'appuie

uniquement sur le Ton.

IV.2.1.2 Organisation des femmes

Il y a lieu d'appuyer I'organisation des femmes en groupements et de leur délivrer un

contrat annuel d'exploitation au moins sur les parcelles de maraîchage.

IV .2.1.3. Organisations des jeunes

I-es organisations traditionnelles des jeunes sont des prestataires de main d'oeuvre pour

divers besoins villageois. Elles devraient pouvoir disposer de parcelles réservées.

IV.2.1.4 Associations Villageoises (AV) et Ton Villageois (TV)

Iæ manque de personnalité juridique des AV s'oppose à ce qu'elles fassent de la gestion

de la terre. Toutefois, dans une perspective de décentralisation, I'Etat peut conférer cette activité
foncière aux collectivités communales.

N .2.2.5 Groupements d'Intérêt Economique (Gm)

I-es GIE ne figurent dans aucune partie des procédures de gestion des terres bien que

I'article 28 du décret de gérance admet que I'ON peut, par convention particulière, déléguer
partie des ses pouvoirs de gérance aux groupements d'exploitants.
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IV.3 Plan administratif

Il faut d'une pâtr, procéder au recensement de toutes les terres irrigables relevant du

domaine de I'ON (hois crriers, espèces pastorales, parcelles de cultures sèches etc...) et d'autre

pâft, porter la réflexion sur les modalités et instituer des titres sur les espaces périphériques des

casiers.

lV.4 Plan socio-économique

It y a lieu de retenir entre autres:

- I'amélioration du niveau d'éducation des populations par le renforcement des programmes

d'alphabétisation;
- I'insûauration de taxe pour I'accès aux ressources naturelles;

- les formations des exploitants aux techniques de gestion financière;

- et I'intégration des différentes activités de production.

I\/.5 PIan topographique

Deux idées forces émergent:

- I'aménagement des terroirs villageois:
* délimitation des terroirs et des espaces dévolus aux différentes activités;
* matérialisation des limites par le bornage;
* planification des actions de restauration et de régénération de l'écosystème;

- et la réalisation de la cartographie et du cadastre pour I'espace des casiers.

I\/.5.1 Aménagement du terroir

tÆ principal problème qui se pose dans les zones de I'ON est celui de nouvel

arnénage*.nt quitr'u pas eu lieu depuis 1965. Parallèlement, la croissance démographique fait

augmenter le nombre de demande d'installation.

Au plan pastoral, les mares devraient être surcreusées.

IV.5.2 Délimitation et immatriculation

Une mise à jour de I'acte d'immatriculation de I'ON est à effectuer au nom de I'Etat

malien.

De manière spécifique, le respect de ta délimitation à faire des parcours entre bétail et

champs devrait être assuré.
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IV.5.3 Cartographie et cadastre

Il faut procéder à une cartographie de la zone et établir un cadastre de I'ensemble des

terres de I'ON, notamment celles qui sont en casiers non amenagés. Ces derniers bénéficieraient

de permis d'exploitation agricole grâce au cadastre qui en est le support matériel.

V. Système de production pastorale

Iæs boeufs de labour et les animaux achetés sur les revenus de la riziculture pour

thésaurisation constituent l'essentiel du cheptel à I'ON. Dans la zone exondée, pratiquement

toutes les familles possèdent des animaux (boeufs de labours et petits ruminants)' I-e problème

fondamental qui se pose à l'élevage dans les deux zones est la gestion de I'espace pastoral et la

santé animale. I-e iystème pastoral repose sur trois logiques: l'élevage associé aux cultures

irriguées, l'élevage associé aux cultures sèches et l'élevage transhumant.

V.l Elevage associé aux cultures irriguées

L'élevage associé aux cultures irriguées se pratique dans les casiers rizicoles pendant la

saison sèche. [,es animaux séjournent en stabulation libre dans les champs de riz de février à
juin. L'essentiel de I'alimentation est constitué de paille de iz avec un apport de tourteaux de

coton et de mélasse. I-a technique de I'ensilage n'étant pas introduite, la seule méthode assez

timide de conservation des fourrages (paille de riz) est la confection des bottes par les presses

à bottes.

I-a conduite des animaux est confîée aux bergers peulh qui sont pris en charge en

alimentation par les colons; leur rémunération s'opère sur la base d'une négociation avec le

propriétaire des animaux. I-es races dominantes sont les zébus peulh et maure. Actuellement,

on assiste à une intensification de I'embouche bovine.

V.2 Elevage associé aux cultures sèches

Iæs animaux sont généralement utilisés comme force de travail. I^a population paysanne

excelle dans les cultures sèches (mils, sorgho, fonio, niébé...) dont les résidus de récoltes

participent à la nutrition des boeufs de labour et du reste du troupeau.

V.3 EIeYage transhumant

L'élevage transhumant est un système d'exploitation utile des parcours naturels. I-es

animaux se déplacent par étapes d'un point d'eau à un autre. Ce système de transhumance dans

la zone soudano-sahelienne s'apparente beaucoup au nomadisme ou le berger peulh se déplace

avec sa famille.
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Au cours de leur transhumance, les animaux empruntent les deux pistes de sorties de
Seriba et de Boky-wèrè" Ils campent au niveau des points d'eau (mares) qui constituent les gîtes
d'étape. En fin de parcours, les animaux des deux pistes se rejoignent dans le village de
Mogobèla. Un troisième axe, secondaire, est celui de Ngolobala.

V.4. Iæs burthols de Missibougou

V.4.1. Le burthol de Seribala

L:s animaux traversent le canal à Tougancoura puis se rendent sur I'itinéraire-
aller à Seribala
Diamougal ---- ) Wendé-Banel (mares).

Iæ gîte d'étape de Wendé-Banel est constitué de 5 mares; il reçoit les animaux venant
des zones de l'ON, de Djafarabé, de Tenenkou et de Mopti. Les animaux venant de Diafarabé,
de Tenenkou et de Mopti séjournent dans le polygone à cause de la rébellion.

V .4.2. [æ Burthol de Boky-Wèrè

LesanimauXenproVenancedeKokryvontàFoulabougou--->
traversent le fleuve à Baba N'Diaye
de repos)

Wende-Banel
BokobokoyeouWasana(maresoccupéeSpardesBeltahs)----->
Kenyemarkala (mares occupées par les champs de Konomani) ---- > Beleltiamel (mares occup,ées
par les champs de NTibougou).

V.4.3. Le Burthol de Ngolobala

[æs animaux en provenance de Kolongo vont à Ngolobala en suivant la piste Kolongo ---

A Ngolobala, il existe 5 mares dont les plus importants sont:

- la mare de Tiofoli occupée par les champs de Sikinè,
- e,t la mare de Fondo.

Sur I'axe Kolongo/Ngolobala, les animaux partaient jusqu'à Shuala; actuellement, ils
restent dans le polygone à cause de la rébellion.
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ANNEXE 1: LES DOSSMRS FONCMRS DES SITES

DOSSM,R FONCIER DE MONO-COI,ONI OU KM 26

I. Contexte

I. l. Géographique

lncalisation: le tenoir de km 26 se situe dans la
dans les casiers réhabilités par le Projet Retail I.

Limites du terroir:
* Nord: terroir de Fouabougou;
* Nord-Ouest: Seriwala, Km 30;
* Ouest: Canal Gruber;
* Est: terroir de Nango, N3;
* Sud et Sud-Est: ville de Niono.

zone décentralisée Niono et particulièrement

I.2. Historique

L'appellation Niono-Coloni signifie le village Colon de Niono. En langue Bozo, le terme niono
designe le filet servant à capturer les pintades. Niono aurait été fondé par les Simbara, bien
avant les aménagements de terre par I'ON. Les Diarra s'y sont installés et deviendront ensuite
les maîtres des lieux après I'immigration des Simbara à Sokolo et Shuala.

Les Diarra furent les premiers colons enregistrés au Km26 lors du peuplement du centre de
colonisation de Niono avec une population exclusivement composée de bambara dès 1936-1937.

La réhabilitation complète de tout le terroir par le Prqet Retail I et la redistribution des parcelles
se fera en 1986-1987.

[æ Ton Villageois de Km 26 et la Direction Générale de I'ON signent la Convention Particulière
de Gestion du Terroir Villageois le 6 Avril 1991.

f.3. Economique

L'économie du terroir est d'abord basée sur la riziculture irriguée et secondairement par le
maraîchage et L' élevage.
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I.4, Social

La chefferie du village appartient traditionnellement à la famille Diarra. Avec la complicité de
I'autorité administrative, cette chefferie du village a été assurée par la famille Coulibaly. Après
le décès du dernier chef de village qui était Diarra, il n'a pas été possible de designer un
nouveau chef de village à cause de la mésentente entre les deux grandes familles rivales, les

Diarra et les Coulibaly.

Il existe un Ton Villageois à Niono-Coloni depuis 1989.

I.5. Démographique

Source : OM . Cellule Suivi-Evaluation : 30 Juin 1994.

II. Etendue du Terroir

I
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Nombre de

famille du
terroir

Population par classe d'âge

Enfants

M M M M
PT PA

lnvalide

15à55 +55 M F

199

oà7 8à 14

652
674 55 72 2545 t746 20 25697 395

Superficie du casier en ha Parcelles de
maraîchage

Superficie totale
cultivée

Simple culture Double culture Total

40 æ9.1988465,0303 t44,1685 609.1988

tarlle des explorûatrons (superficre du casrer) varie entre 0,5082 ha a avec une
moyenne de 3,0613 ha.
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III. Droit Foncier

UI.1 Propriété

I-es terres du km26 sont des titres fonciers de I'Etat Malien régis par le décret N' 89-090/P-RM

portant organisation de la gérance des terres affectées à I'ON et la convention particulière de

gestion du terroir villageois du 6 Avril 1991 qui délégue les pouvoirs de gestion du terroir au

ton villageois. Il existe un comité technique de gestion de terres composé de 4 exploitants dont

un est membre du comité provisoire de gestion des terres de la zone.

III.2 Mode de tenure

- I-ættre d'attribution provisoire (normalement c'est le contrat annuel d'exploitation qui devrait

être délivré aux exploitants) ;

- le permis d'exploitation annuel.

Situation foncière des exploitations

Catégories d'exploitants nbre To Superficies exploitées
dans le casier

Pourcentage

Exploitants résidents

Exploitants non résidents

132

67

0,66

0,34

434,3363

17 4,8625

71,30

28,70

Total 199 100 609,1988 100

Femmes chefs d'exploitation 4 4 8,5138 1,40

Codes de Tenure Nbre
d'exploit.

Vo Superficies
dans le
casier

To

Permis d'exploitation Agricole

l-ettres d'attribution provisoire

25

174

12,56

87 ,44

119,86&

489,3324

19,68

80,32

Total r99 100 609,1988 100
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III.3 Complémentarités et concurrences entre les systèmes de production

I-es systèmes de Production

- Agriculture iniguée : concerne la production du riz en simple ou double culture annuelle

et le maraîchage en contre saison (voir rendement en annexe)

- Elevage : est formé par I'effectif des boeufs de labour et de quelques animaux d'élevage.

Troupeaux d'élevage au km 26

Anes
122

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bovins Ovins
519 51

Caprins
45

Chevaux
3

- Utilisation des boeufs de labour et de la fumure organique dans I'agriculture

- Utilisation de la veine pâture et du son dans I'alimentation du bétail

- tnexistence d'espace pastoral : I'espace prévu au moment de la réhabilitation a été,

aménagé et attribué aux exploitants.

- IÂ, vulgarisation des animaux dans le casier provoque des dommages au réseau

d'irrigation.

III.4 Conflits fonciers

Conflits fonciers sont rares au Km26-

Causes : - dégâts portés sur les cultures (divagation des animaux)
- séparation de famille (partage de I'exploitation)

Résolution des conflits : les conflits sont généralement résolulau niveau local :

- par la famille
- par le Conseit du Village et le Ton Villageois-
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SITE D'OBSERVATION DE NANGO

I. Contexte

I. 1. Géographique

Situé à quelques 5 km de Niono, entre la station de recherche de Sahel et Koloni. A 26km du

Village N4, le village de Nango n'a pa de possibilité d'extension. Nango fait partie des villages

aménagés par le projet Retail, ce qui a considérablement redût ses parcelles de culture.

I.2. Historique

Village de colonisation, Nango fut crée en 1945 et peuplé par des personnes venues de Nango

(cercle de Baraouli. arrondissement de Sanando). Ensuite il y a eu les ressortissants de Kegne,

de Koni, de Shoni, de Farabougou, derrière Djabali et par quelques travailleurs forcés qui ont

creusé le canal. Læ village est à dominante bambara.

I.3. Economique

[a source principale de revenu est la vente du riz. Le village dispose d'l hangar au marché de

Niono et d'l magasin de stockage. Iæs institutions de crédit comme le Fond de Développement

Villageois (FDV) et la BNDA travaillent avec I'AV. La dette de campagne FDV s'élevait à 13

006 625 Fr avec un taux de remboursement de 46Vo . I-a redevance eau s'élevant à 6 468 480

à été remboursé à concurrence de 76%.1*s organisations socio-économiques existantes sont le

comité de gestion, le comité de surveillance de la commercialisation et I'association des femmes

Benkadi qui s'occupe de repiquage du riz à 15 000F/ha.

I.4. Démographique

Peuplé en majeure partie par de bambara, Nango compte 78 familles dont 53 sont installées en

colonisation. t-a population totale de ces 53 familles s'élève à 816 personnes et la population

active de 541 travailleurs. dont 197 hommes.

II. Etendue du Terroir

I-es terres cultivées comprennent les terres irriguées en casier et les hors casiers qui ne font pas

I'objet d'étude spécifiques, leurs dimensions ne sont pas connues, Iæs terres irriguées en casier

se divisent entre la riziculture et le maraîchage. Toutefois, les femmes pratiquent un maraîchage

de proximité, aux abords immédiats du village.

I-a, nziculture en culture simple couvre 159,6233 ha et en double culture,42,5154 ha. I-e'

maraîchage a lieu sur L2ha. Au total ,214. 1387 ha sont concernés . I-es superficies maraîchères

sont données aux chefs de famille qui les partagent entre leurs épouses.
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Actuellement, le maraîchage n'est pas pratiqué à cause du mauvais
de drainage. I-a location de la terre s'élève à 25 000F/ha pour les
pour les casiers.

III. Droit Foncier

fonctionnement des canaux
hors casiers et 50 000F/ha

t
t
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III. 1. Propriété

Demande à adresser au CPGT ou à I'ON du Niger dans le cas des jeunes diplômés, être à jour
dans le payement de la redevance- eau.

12 permis d'exploitation le reste sont des contrôles annuels d'exploitation.

IlI.2. Mode de Tenure

Condition d'attribution du permis est de payer régulièrement la redevance eau et d'avoir une
bonne production année sur année (6 T/ha)

ll n'y a pas de terres de décrue ni de jachères.

IV. Systèmes de Production

Læ système de production agricole repose sur la riziculture irriguée en casier et hors casier.

Le système pastoral est celui de la transhumance qui a lieu de janvier à juillet. I-es animaux
pâturent dans les casiers pendant la periode de culture puis remontent vers le polygone de
Missibougou, zone réservée par I'Office du Niger.

Les projets existant dans la zone sont le Projet Retail et les activités de la Station de Recherche
du Sahel. tæs réaménagements hydro-agricoles du Retail ont redût de manière considérable les
surfaces irriguées; ce qui se traduit par une diminution de parcelles par bénéficiaire. Cependant
on note une augmentation sensible de la production (6,81 T/ha en campagne 94195). ["a Station
du Sahel a occupé les parcelles de cultures pluviales et certains hors casiers.
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DOSSTER FONCIER DE MOLODO BAMANAN OU MOI,ODO I

I Contextes

I Géographie :

I-e terroir de Molodo bamanan se localise à I'extrême Ouest de la décentralisée de Molodo.

I-e village de Molodo Bamanan se trouve à l0 km de Molodo centre et à 17 km de Niono.

Les limites du terroir:

Nord : terroirs de Missira et Quinzambougou.
Ouest : Molodo II
Sud : Niemineni
Est : Molodo centre.

Historique :

Molodo provient du terme bambara "Molodenw" qui signifie "jeunes pousses de baobab".

Iæ village de Molodo a été fondé au XVè siecle vers 1642 par Sama BOUARE sur un site situé

dans une zone de baobab. Iæs COULIBALY venus de "Bunu" se sont ensuite installés . I'e,

premier conflit du village a opposé les Bouaré (fondateur du village) aux Coulibaly (seconde

famille installée) autour de I'utilisation du premier puits creusé par les coulibaly.

La population a adhéré à la colonisation au moment des aménagements de la zone.

L,e premier peuplement colon installé dans te village par I'ON a été déplacé sur le site de

Molodo II par suite des mésententes avec la population locale.

I- 3 ECONOMIE :

Les activités économiques sont : La nziculture, le maraîchage, l'élevage, les cultures pluviale,

I'exploilation forestière, la pêche, [a pisciculture.

I-4 SOCIALE :

L'organisation sociale du village est fortement traditionnelle
- Organisations traditionnelles présentes :

't< Iæ conseil du village: constitué par les patriarches des plus anciennes familles (BOUARE

COULIBALY TANGARA)
L^a chefferie coutumière comme dans le passé a toujours appartenu à la famille Bouaré.

- L'organisation traditionnelle des femmes.

- L'organisation traditionnelle des jeunes.

t
I

I
I
I
I
I
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NOUVELLES ORGANISATIONS

L'organisation villageoise (AV) paralysé pour des problèmes internes du village.
Présence de deux commission de travail à la place de I'AV.
Présence d'un groupement de femmes pour le repiquage du riz.

II. Entendue du terroir :

[æ terroir comprend :

- Une zone irriguée : casier et hors casier.
- Une zone exondée : espace de cultures sèches des jachères et des forêts naturelles.

superfTcie du casier : 510,70 ha
Taille des exploitations dans le casier : entre tha à L5 ha avec une moyenne de 5,32 ha.

III Droit foncier :

Domaine privé immobilier de I'Etât affecté à I'ON

- Droit moderne :

I-e décret n' 89-090/PG-RM du29 mars 1989 appliqué dans les casiers.
I-e contrat annuel d'exploitation est le seul mode de ténue.

I
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Nbre de
familles

Total

Population par classe d'âges

Enfants M F M F Invalide

15à55 +55 PT PA M F

0-7 8-t7

96 344 20s 205 355 30 47 I 298 877 8 17

Catégories Nombre 7o Superficie
en casier
(ha)

Vo

Exploitants résidents
Exploitants non résidents

80 16 83,33
16,67

4L2,50
98,25

80,76
19,24

TOTAL 96 100 510,70 100
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DOSSIER FONCMR DU SITE DE MISSIBOUGOU

I Contexte

I. I Géographique

- L,ocalisation : I-e polygone de Missibougou se situe dans la partie exondée se la zone

décentralisée du Macina à 32km au Nord Est de Kolongo centre. Administrativement, il fait

partie de I'arrondissement de Monimpebougou, cercle de Macina.

- Limites du polygone:

" Ouest : terroirs de Konomani et N'Tibougou;
. Sud : terroir de Môkômbela;
. Sud Est : terroir de Bléno;
. Nord Est : terroir de Barawela.

I.2 Historique

Le, site de Missibougou a été installé pendant la période coloniale comme un centre de

préadaptation pour les animaux destinés aux colons pour leurs travaux de labour. Après le

transfert du centre, I'espace a été récupéré, par I'ON et réservé comme lieu de séjour hivernal

des boeufs après les travaux de labour.

I-a décision n " 37 du 18-10-82 portant détermination du droit d'usage a exclusivement consacré

le polygone et son aire de transhumance aux pâturage des animaux.

I.3 Economique

I-e pastoralisme constitue la seule activité dans le polygone.

I.4 Social

Présence d'un hameau peuht de 4 familles d'une cinquantaine de personnes environ. Certains

peuhls sont installés sur le site depuis 1966.

lI. Etendue du terroir

I-a superfrcie du polygone de Missibougou est estimée à 3300 ha. L'aire de transhumance

comprend les pistes ou Bourthols qui débutent au village de BokyWéré pour aboutir au polygone

de Missibougou; ensuite, elles se dirigent vers I'Ouest jusqu'aux environs de Kénié-Markala.
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III. Droit Foncier

III" I hopriété

I-a décision no 37 du 18-10-82 du Gouverneur de la Région de Ségou affecte I'aire de

transhumance (perimètre du polygone et les pistes) uniquement au passage des animaux.

I-a paternité des lieux est réclamée aussi bien par I'ON que par les villages situés à la périphérie
du polygone. Pour les villages de Kônômani, de N'Tibougou et de Môkômbèla, l'aire de
transhumance est bel et bien située sur leur terroir.

III.2 Concurrence entre les systèmes de production

- Agriculture pluviale et élevage:

* Récupération des abords des mares par les agriculteurs;
* Récupération des pistes (bourthols) d'accès aux pâturages;
* Divagation des animaux.

III.3 Conflits Fonciers

Conflits ronciers très fréquents et souvent très aigus entre agriculteurs et éleveurs, entre
agriculteurs et agriculteurs.

Causes: Divagation des animaux et dégâts des cultures ou des récoltes.

Résolution des conflits au niveau local :

* à I'amiable entre agriculteurs et éleveurs (cas rare);
* présence de fourrière pour les animaux saisis dans les villages de Kônômani et Môkômbèla.
Taxe de la fourrière (100 f/jour pour les petits ruminants et 250 f /jour pour les bovins);
* le dégât est évalué et le dédommagement est payé au propriétaire du champs.

Au cas où il n y a pas possibilité d'un règlement à I'amiable, I'administration et la justice sont
saisies.
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Site d'Observation de Mokonbèla

I.Contexte

I.1. Géographique

Village situé à quelques 35 km de Kolongo et riverain du polygone du Missibougou.

[.2. Historique

I-e profil historique montre que les Tangara, fondateurs du village, ont quitté N'Togorola sous

le règne de Da Monzon. L'événement majeur ayant le plus affecté te village fut la création du

polygone du Missibougou qui a entraîné une réduction de la superf,rcie cultivable. En plus des

Tangara, d'autres patronymes existent; ce sont par ordre d'importance numérique les Diarra, les

Koumaré, les Bouaré, les Coulibaly et les Kouma. Les personnes interrogées ne connaissent pa

la signif,rcation du patronyme du village.

I.3. Economique

L-a principale source de revenu est la vente de riz sur les marchés de Gouna et de Niono. I-es

depenses sont effectuées pour le paiement des impôts, I'achat des animaux et les cérémonies de

mariage.

[.4. Social

læs associations existantes dans le village sont le Tôn des Jeunes dont I'activité principale est

la prestation de main d'oeuvre agricole, le Tôn des Femmes pour les cérémonies culturelles et

I'Association Villageoise. Læs jeunes vont en exode rurale vers Bamako et la Côte d'Ivoire.I-e,
diagramme de polarisation montre qu'il existe des liens de mariage entre Môkôbèla et les

villages environnants.

[.5. Démographique

La population totale est estimé à 300 personnes réparties entre 24 grandes familles.

II. Etendue du Terroir

I-e terroir de Môkônbèla est caractérisé par un manque de forêt dû au défrichement intensif. I-a

végétation est dominée par des espèces herbacées et des espèces à valeur agroforestière comme

I'acacia albida.

[æs cultures pluviales sont [e mil, le sorgho et le nièbé.
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Læs terres pluviales concernent tous les champs du

les champs de brousse.

Il existe des jachères récentes (4 ans)

terroir. On distingue les champs de case et

I
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IlI. Droit Foncier

III.1. Propriété

L'attribution est faite par le chef de village qui accorde aussi des prêt de terre'

IV. Systèmes de Production

Pas de projet de déveloPPement.
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SITE D'OBSERVATION DE KONOMANI

[. Contexte

I.1 . GéograPhique

Village situé à quelques 10 km du polygone pastoral de Missibougou' il fait partie de

l'arrondissement de Monipé'

I.2, Historique

tæ village fut fondé par des coulibaly qui détiennent toujours la chefferie' ces coulibaty sont

originaires du pays Minianka, précisém-ent. de Bèndougou-Nyumana et leur ancêtre est Niètiè'

Les patronymes Bamanan e*is'taïts sont les couriuury, oiurr",'i'"oté et Demb élê'La toponymie

Konomanin (en grossesse ou ventnr) nr,rouu" pâ, o'r*fri.ation, ni la date de création du

village.

I.3. Economique

La principale source de revenu provient de ra vente du mil (3 à l0 Tlanlménage)' des produits

de cueillette et du petit commerce (sucre etc..). L'élevage concerne surtout les petits ruminants'

celui du cheptel bovin est confié aux u.rgri, peuls Qâ5 ùoeufs de labour/ménage)' L'exode

rural est pratiqué (50 à 75 000 f/anl. pas dË projet de développement mais le village subit

l,influence de l,office du Niger. I-es postes dà dépense *nt d;abord le mariage' ensuite le

paiementdesimpôtspuisL'él.evageetenfinl'habillement.

I.4. Social

[æ diagramme de venn indique plusieurs ,associations 
traditionnelles, aussi bien que modernes

que rerigieuses. Il s,agit de Tôn liôrônin, de yiriwa Tôn, du Tôn Villageois et de Ansardin Tôn'

Tôn Kôrôni est une association de culture àe Seunes âgés de 10 à 40 ans qui aide les pauvres en

cultivant leurs champs er offre des presorJ* à" *l]id'oeuvre à ceux qui peuvent les payer'

yiriwa Tôn a débuté en lggl,c,est également une association de culture àes jeunes qui dispose

d,une banque de céréales. I-e Tôn viuageoir rrg.oupe les même personnes que la 1èr association

à Ia seule différence que les ressources son-t utilisées différemment' par exemple pour le

creusement des puits. Ansardine esr une association rrriei",li*loè aide' I-es relations

existantes entre Konomani et d'autres toclitJ, sont d'ordre commercial (Niono) d'exode rural

(ségou, Bamako, côte d,Ivoire) de parenté (N',Tibougou où existe{rne fourrière pour animaux)'



II" Etendue du Terroir

I.e terroir de Konomani, en plus du site de village, comprend des zones de cultures sèches (mil,
sorgho, maïs, niébé...) et des zones de passages d'animaux. I-e terroir se caractérise également
par la présence d'essences forestières dominées par le Balanzan (acacia albida) et de plantes
herbacées qui ont une valeur fourragère. [a végétation est plus arbustive qu'arborescente. Iæs
ressources en eau sont celles des puits de mares.

Toutes les terres cultivées sont des terres pluviales. I-es cultures dominantes sont les cultures
sèches (mil, sorgho, maïs, nièbé...) Les terres sont distribuées selon les règles de la coutume
mais c'est I'administration qui délivre I'autorisation de défrichement.

I
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IfI. Droit Foncier

III.1. Propriété

L.e seul titre de propriété des terres est la reconnaissance et I'acceptation par tous de I'autorité

de jouissance du proPriétaire.

lII.2. Modes de Tenure

Iæ droit coutumier s'applique à toute ces telres sauf dans des domaines protégés.

Accord de la chefferie traditionnelle et autorisation de défrichement du service des eaux et

forêts. Il y a quelques cas de prêts.

Pas de jachères récentes.

Iæs jachères ont 7 ans au moins et 20 ans au plus (pas plus de 2 ou 3 cas)

lV. [,es Systèmes de Production

Iæ système de production est basé sur les Unités de Production Agricole (l'exploitant et sa

famiite;. L'exploitant est généralement le chef de famille et il est à la fois agriculteur et

propriétaire d'animaux. Il pratique la culture sèche de mil et de sorgho associé à la culture du

niébé.

Dans la zone il y a pas de projet de développement.

V. Conflits et Résolution des Conflits

Conflit agriculteurs/éleveurs sédentaires aussi bien que transhumants. Parmi les mesures de

police prises, il y a la construction d'une fourrière par le Ton villageois : le propriétaire de

i'animal paye les frais de séjour de I'animal mais I'agriculteur n'est pas dédommaEé.
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Annexe 2. Le guide d'entretien de Molodo/Koloni/Nango

1. Quelles sont les relations entre les exploitants et I'ON au plan foncier ?

2. Quels sont les divers groupements et associations qui interviennent dans la gestion des terres
(dysfonctionnement AV/GIE) ?

3. Comment les femmes, les jeunes et les étrangers sont-ils associés à la gestion des terres ?

4. Comment s'effectue I'attribution et la mise en valeur des terres hors casiers en zone de
cultures sèche et irriguées (problèmes, souhaits et possibilités) ?

5. Quel intérêt percevez-vous à I'acquisition d'un acte juridique sur vos terres ?

6. Quel est le mode de gestion des troupeaux dans le terroir (divagation des animaux, protection
des aménagement hydro-agricoles, relations bergers et propriétaires) ?

7. Quel est le mode d'exploitation des ressources naturelles (forêts, pêche, etc...)?

8. Quelles sont vos principales sources de revenu et de dépense?

9 Comment les différents conflits fonciers sont-ils réglés (nature, périodicité, localisation) ?

10. Comment envisagez-vous la décentralisation ?
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Annexe 3. IÆ guide d'entretien de Missibougou

1" euel est le mode de gestion des troupeaux dans le polygone pastoral (parcours de

transhumance, relation éleveurs/agriculteurs, points d'eau) ?

2. Quels sont les divers groupements et associations villageoises qui interviennent dans la gestion

des terres ?

3. Comment s'effectue l'attribution et la mise en valeur des terres (problèmes, besoins, souhaits

et possibilités) ?

4. Quel doit être le rôle de I'ON dans la gestion des terres du polygone pastoral de Missibougou

?

5. Quel est le rôle de I'Etat dans la gestion des ressources naturelles ?

6. Quetles sont vos principales sources de revenu et de dépense?

7. Comment les différents conflits fonciers sont-ils réglés (nature, periodicité, localisation) ?

8. Comment envisagez-vous la décentralisation ?
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Annexe 4. I'a liste des personnes rencontrées

VTLLAGE DE MONO-COLOM

Abou Diarra
Kony Diarra
Seriwa Diarra
Sekou Coulibaly
Mamadou Coulibaly di Seyba
Adama Sidibé
Samou Dagnon
Abdoulaye Danté
Karamoko Diao
Abdou Konaté
Moussa Koné
Bréma Cissé
Tiekoro Sogodogo
Mme Coulibaly Fatou Traoré
Mme Couliblay Mama Diarra
Adama Coulibaly
Fabou Coulibaly
Baba Diarra
Younoussa Maïga
Aboul B Touré
Amadou Diarra
Bakary B Traoré

VILLAGE DE NANGO

Oumar Sacko
Mohamed Soual Dembélé
Modibo Konaré
Boua Diarra
Seydou Coulibaly
Djeneba Diarra
Nana Keita
Dramane Dembelé
Macono Traoré
Alpha Seydou Maïga (station du sahel)

VILLAGE DE MOLODO-BAMANAN
Soumaïla Bouaré
Gnazon Bouaré
Sydou Coulibaly
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Fandy Tamboura
I-amine Bâ
Ba Bouaré
Harouna Bouaré
Madou Haidara
Doula Coulibaly
mamary Tamboura
Mary Tamboura
Sama Coulibaly
Moussa Tamboura
Modibo Bâ
Aly Coulibaly
Mamary Coulibaly
Aïssata Diarra
Assetou Sow
Gninè Diarra
Awa Simpin
Yaaya Tangara
Yaba Diarra
Assan Diarra
Marama Diarra
Assan Coulibaly
Selimata Diarra
Bâ Tangara

VTLLAGE DE MISSIBOUGOU
Sekou Bâ
Hamadi Bâ
Madaye Bâ
Cheickna Bâ
Daye Bâ
Amady Bâ
Amady Bâ
Bréma Diané

VILLAGE DE BOKY\ryERE
Assana Mariko
Gaoussou Bouaré
Amadou Traoré
Brahima Sinayogo
Mahambé Diankara
Moussa Diawara
Massangnouman Coulibaly
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VTLLAGE DE KONOMANI
Sidi coulibaly
Sékou Coulibaly
Brouma Coulibaly
Bakrou Couloubaly
Cirima Couloubaly
Sidi Couloubaly
Seni Couloubaly

VILLAGE DE N'TIBUGU
Djasso Tangara dit Dramane
Yaya Tangara
Kalifa dit Sekou Tangara

VILLAGE DE ]V{OGOBELA
Mohamedi Tangara
Oumar Tangara
Yaya Tangara

VILLAGE DE LAFIALA
Samba Diallo
Brehma Ouedrago
Moustapha Ouedrago

KOIONGO
Amadou Sanogo, Ingenieur d'Agriculture.
Sibiri Fomba, Technicien Elevage, Chef de poste veterinaire
Simeon Ouedraogo

ZONE DE MOLODO
Sassa Dramé
Zié Coulibaly

ZONE DE NIONO
Sinaly Thierro, Suivi-Evaluation
Yacouba Coulibaly, Projet Retail

SEGOU

Abdoulaye Fané, Secrétaire Général de la Mairie
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Annexe 5 IÂ documentation générale
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A\/ANT PROPOS

Si Ie démarrage de I'Observatoire du Foncier au t"lali a été laborieux sa mise en

forme dans la région de Mopti a connu un certain nombre de péripéties gui ont pu

jouer non dans la d.étermination des thèmes dégagés mais dans leur formulatlon - L'

OFM Mopti, est compris en un moment donné de sa gestation comme devant abriter
deux observatoires, OFM-SENO et OFM-DELTA, deux obserrratoires complémentaires

comme Ie sont d,un point de vue de I'occupation et de Ia rnise en valeur de I'espace

la zone exondée et celle inondée de Ia 5e région. Iæs thèmes étant connus,

I'approche aussi devait être conforme d'une zone à I'autre, lâ pNlosophie sous

tendant cette démarche étant la circonscription et I'approfondissement des relations

foncières connues dans Ia rég,ion, même si les forrnes et tes tons peuvent dttférer-
L'objectif apparent qui se dégage ainsi de ce zonage primaire est d'ordre
méthodologique, Ie but étant de déterminer les complémentarités mais aussi les

d.ifférences du point de vue des relations foncières dans Ie Delta et Ie Seno- Ainsi,
les condiËons 1ogistiques étaient déjà prêtes en Octobre 1994 pour aborder Ia 2è

phase, celle de terrain essentiellement, au niveau de I'observatoire du Defta alors

qu'elles ne se sont précisées que plus tard en ce qui concerne le Seno - l,e

revirement de Ia situation en fin février 95, revirement qui a consisté en la
réunification des deux Obsenratoires en un seul, uD trimestre avant la fin de l'année

scientifique de I'Observatoire et un mois avant Ia présentation des séminaires

régionaux a quelque peu modifié I'approctre de départ: si les thèmes de recherche

sont conservés et abordés les observations au niveau des sites ont été quelque peu

négligées au profit d'une enquête lourde avec un passage unique pour

I,administration d'un questionnaire aux items fermés en général. I-e traitement et

I'analyse des données collectées ont pu être complètement couverts pour I'ensemble

de Ia région de Mopti. Une analyse quantitati.ve des rapports et relations fonciers

de Ia 5e région entreprise dès Ia fin du traitement de I'ensemble des données

collectées, constitue le support principal du présent rapport definitif sur Ia

caractérisation foncière de la 5e Régrion.

Ce Rapport a pu voir le jour grâce aux apports inestimables de Mr Mande

DIAKITE du PNVA/I.4opti qui a eu à supenriser les enquêtes sur Ie tet-ain'
Mr Moussa KEITA, IER/M9pU dont Ia contribution a porté essentiellement sur Ie
traitement des données bmtes, Mr Boubacar BA, juriste qui a supenrisé Ie

traitement des données brutes et contribué à leur analyse et à Ia redaction du

présent rapport.



INTRODUCTION

Les zones agro-écologigues de Ia région de Mopti définies principalement par
Ieur substrat peuvent être aussi décrites par leur usage agricole habituel à savoir,
la mise en culture, I'utilisation pastorale, Ia pratique dela pêche et I'exploitation du
bois. A ce substrat physique de Ia mise en valeur agricole des sols se supeqpose un
substrat économico-socio-juridique où l'occupation des terres pour tel ou tel usage
met en exergue d'autres rapports qui ne se situent plus entre les gnoupes humains
et I'usage des sols mais aussi et surtout entre les hommes au s,ein d'un même groupe
soci.al ou entre des groupes soclaux.

Les rapports ainsi nés entre les sols et leur usage d'une part et entre leurs
usagers d'autre part sont compris cofirme rapports fonciers et se caractérisent dans
ta région de Mopti par leur complexité dus à I'imbrication des différents usages dans
I'espace mais aussi à travers des saisons, à I'TÉstoire de Ia zÆ'ne où les différents
systèmes socio-politigues ne se prése.ntent pas en simples strates s'excluant les uns
des autres mais dont Ia dynamique et la direction ne sont pas souvent apparentes
mais plutôt hésitantes. Ces hésitations des systèmes politiques gui æ sont succédés
dans Ia région se traduisent sur le plan foncier par des pratigues où la frontière
entre Ie traditionnel et Ie moderne restent parfois floue: Ia location de la terre, son
prêt ou son emprunt, la vente et le métayage s'y rencontrent même si les conditions
de ces pratigues où leurs implications ne sont pas souvent cernées à leur juste valeur
encore que certaines manifestations violentes et récentes des conflits sont des slgnes
d'une situation foncière en mouvement. Ce1ui-c[ doit être compris pour être maîtrisé,
cornprétrension et maîtrise passant par: - un zonage foncier à travers les modes

d'utilisation et d'occupation de I'espace - une extension et partant une extinction de
l,a forme actuelle d'exercice des droits cputumiers par la reconnaissance des actes de
droit qui y ont cours et leur réalisation effective. - Ia détermination des instruments
adaptés à la gestion du foncier par Ia levée des contraintes institutionnelles et
juridigues qui freinent quelgue peu leur dlmarni.que.
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I- L,è I.4ATRTCE F.ONCIERE DE I,A REGION

La 5eme région, zone d'intervenUon de I' OFM/MopU, représente une entite
socio-économique et géographique d'environ 79 000 Km2 pour une population estimée
à 1 .290.000 Km

A. Du point de vue humain

Six ethnies principales se partagent la région: Ies Peuls, Ies Marka, les Bamanarr,
Ies Bozo, Ies Sonrhan, Ies Dogon mais aussi guelques grroupes minoritaires, tels que
les KeI Tamacheg, les maures, les Mossi, les Dafing. . . La 5ème Région n'est donc pas
Ie domaine exclusif d'une ethnie mais uneimbrication de plusieurs, mêmesi I'on parle
du "pays dogon" à propos du plateau de Bandiagara Aussi serait il dangereux de
faire correspondre dans Ia région ethnie et occupation spaLiale; dangereux, parce
gue Ie peuplernent de ia région d'étude est composite et les "pays" dogon, bambara,
ou sonrhaï sont marqués par un certain entre Iac ethnique dû à I'histoire de Ia zone
et à une certaine mobilité dans I'espace en fonction des saisons et des occupalions
de production. Ceci fait que même si certains groupes peuvent préserver des
spécificités foncières par rapport à leurs coutumes juridiques, celles-ci sont moulées
et s'expriment dans des règles généraies façonnées par les brassages des ;:opulations
et les vents de I'histoire.

B - Du point de vue phvsique

I La région est caractêrisée par une hyclrograpNe relativement dense et une
morphologiie à deux dimensicns, le plateau Clogon et les plaines.

I
D'un point de vue de I'hlrdrologie, la clisponibilité d'eau dans Ia zone d'étude

depend d'une part de la gualitéet de la distribution dela p}uie (iso. 25O/7OO) d'autre
part de I'existence d'un chevelu hycrroEraphigue dominé par Ie fleuve Niger, son
Iacis de bras et par Ie Bani son principal affluent, auxquels s'ajoutent quelques
cours d'eaux saisonniers: les Yarné dont le plus connu pour le maraîchage pratigué
sur ses rives est celui gui devale la falaise de Bandiagrara suivant un chenal Sud-Est;
Nord-Ouest.

I
I
t
I
t
I
I
t

'L,'essentiei ce
productior-r rurale en
1989.
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5

Quand à la Régrion de plateaux, eIIe est constituée essentiellement du plateau
Dogon où I'altitude culmine à 777 m dans le mont de Bamba, 1053 et 1155 m d.ans le
chicot de la main de Fatima et à Hombori. Le plateau est plate-forme gréseuse qui
s'éIève en pente douce au dessus des plaines du Delta et du Séno.

Bien que ta platitude soit l,a caractéristique frappante de Ia zone, les
différentes plaines (plaines du Seno, du Gourma, du Delta intérieur et de la zorre
lacustre) possedent des particularités pouvant se présenter sous forme d.'une
succession de collines i1réseuses (zone lacustre), d'une série de trretites plaines de
dimension variable (delta intérieur) , de pené-plaine (Gourma) ou de cordon de dunes
(Séno).

C. Du point de wue aqro+æloqicrue

Ces constitutions physigues et climatigues de la région ramenées aux activités
hunlaines de production nous permettent de déterminer les zones agro-écologigues
(Z.A.E. ), gui seraient au nombre de 10. Chaque zone agro-écologique peut être
caractérise par ses usages (culture ou pâturage) qui peuvent être quantitativement
déterminés. Ainsi :

a- r-a z.A.E. de l"!éma sourango: à chevar entre Ie cercle de youkrarou et celui ale
Ténenkou représente 3157km2 dont 808 pour tes pâ.turages et 20t pour les cuttures. I
b. t a Z.À'.E. d,e l.{éna Dioura: e-ssenuellement dans I'Arrondissement de Dioura I
reprÉsente une superficie de 56o2 kmz dont 65t de culture le reste en pâturage. I

c. L,aZ.A.E- delazonelacr:.strie: lecercledeYouwarou (Farimaké) essentiellement;
représente 9.868km2 dont 33t pour les pâturages, 66t pour les cultures et LB sous
eau permanente pour Ia pêche.

d- t a z-A.8. du detta cenfal: L4.984km2 entre les cercles de Ténenkou et de Mopti
cornprend 20t de pâturage exclusif ,752 de culture (souvent en pâturage) et 4t sous
eau permanente donc voués à Ia pêche.

e- I-d' Z-A.E. du Bodara: se situe essentiellement dans les Arrondissements de
Korientzé ( c.de Mopti) et de N'Gouma (c. de Douentza); Ane représente 4.301km2
dont 99t des terres exclusivement consacrées au pâturagre et 1B des ter^r:es sous
culture uniquement pluviale,

I
t
I
I
I
I
I
t
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I

6

f- I-d7,-4.E. du Gourma: elle représente 9.313Km2 dont 30t sous culture (lt de
culture de décru dans Ie lac Korarou) et 70t consacrées aux pâturages.

g- La Z-A-8. du PIaEau: se sitrre principalement dans le cercle de Bandiagara avec
11 .289km2 de superficie dont 75t des terres réservées aux pâturages et 25E à la
sulture dont 118 allânt de excellente à hêute selon les conditions hydrigues

H. La Z-a.E du Sérro Mango: 9.2O7 km2 essentiellement dans les cercl.es de Koro et
de Douentza dont 85t de pâturage et 158 sous pratiques culturales

i. I-aZ,.A.E du Sérro Banlçass:7.73Q kmz dont 35t de pâturage et 658 de crrlture.

j. La Z-A.E. de Sourou: représente 8.093 km2 dont 65t sous pâturageet 35t sous
culture.

Notons que les superticies sous eau permanente constituent 58 de Ia zone et
sont consacrées essentiellement aux actiwités de pêche.

La région d'étude est agro-pastorale parexce.llence avec des variations zonales
dues à la nature du sol ou aux conditions climatiques.

Cependant, quelle que soit Ia nature du sol, la terre demeure Ia donnée
prernière de ce système agro-pastoral et les règ1es régissant son accès par les
dlfférents groupes sociaux constituent Ia trame foncière de Ia région avec des tonç
et des couleurs différents suivatrt les Z.A.E et les mouvements de population.



n. OUTII,S ET METHODTS

Trois thèmes centraux étaient affichrâs au proslramme de I' OFM-Moptl et
portaient essentiellement sur Ia caractérisation, gu'il s'agisse de Ia cartogrraphie ou
de Ia dlmamigue des pratiques foncières. Les objectlfs visés à travers Ie
développement de ces thèmes se retrouvent d'un niveau à un autre et pour I'essentiel
concerrrent I'indication des "clignotants' annonqiateurs des explosions foncières, Ia
proposition d'une gestion fonqière adaptée pouvant éclalrer Ia politique de
décentralisation. Cettè convergence des objectifs, malgré I'énonciation différente
des thèmes, expligue en partie les outils et les analyses utilisés. L'approctre peut
se décomposer en trois phases:

(i) Ia phase une est celle de Ia reconnaissance de la question foncière et de son
développement. EIle a consisté en une réactualisation par une mise en ordre
des idées et concepts acquis non seulement dans une revue documentaire mais
aussi à travers des contacts Ie plus souvent formeLs mais aussi informels avec
les villageois occupant les points pressentis être sites d'observation (Boni, Ies
zones hydro-agricoles, Mangadje etc) .

(ii) Ia phase deux est le résultat immédiat de ce qui est entrepris en phase une:
Ia rnise, en forme et I'elaboration d'un guestionnaire, fermé pour I'essentiel et
dont I'attendu est: la caractérisation de la situation foncière, Ia
détermination d'une certaine "prévalencen des actes de droit sur Ia tetre,
actes ignorés ou occultés par les pratiques modernes du droit, la place du
foncier tant au niveau de la conception qu'à celui de Ia mise en oeuvre des
politigues de décentralisation, toutes ces questions étant abordées par le
module 2 du guestionnaire.
- I'établisse,ment d'une plate-forme de débats sur la questlon foncière (déjà au
niveau de I'admlnistration du questionnaire) avec les sEuctures étatiques ou
non présentes dans Ia région, 1â portée du fonsier dans les systèmes de
production et la place importante qu'il peut ocsuper dans les processus de
développement durable comme dans ceux de Ia décentralisation, ceci
s'inscrivant dans le module I- du questionnaire, la cartographie foncière.

(iii) La ptrase trois est celle de I'éctrantillonnage et de I'ad.ministration du
guestionnaire. L'univers de I'éctrantillon est représenté par les huit
circonscriptions administratives de Ia 5e région: 102 villages sont tirês au sort
pour déterminer le niveau 2 de I'échantlllon en ce qui concerne Ia zone
exondée, 75 villages I'ont été pour la zone inondée. La nature des rapports
sociaux et des zonages agro-écologrigues des deux zones d'une pa-::t, Iâ
gestation et Ie lent enfantement de I' OFM d'autre part expliquent cette
manière de procéder.
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'ableau 1-a:

iJ

Dynarnique des pratiques
Nombre de personnes enquêtées
zone exondée

f oncières haditionnelles
pour la disponibiIté des terres dans Ia

PMCG : Paysans membres du groupe de contact
CV : Chef de village

I PS : Paysans simples
FR : Fréquences relarives

Tableau 1-b: Dlmamique des pratiques foncières traditionne.lles
Disponibi[té des terres dans le Delta

Tableau 1r: Dlmamigue des pratique,s foncières
nombre de personnes enguêtées sur la disponibilité des terres dans Ia
région

Dans chacun des villages retenus, des paysans de contact ou non sont choisis
pour subir I'adrninistralion du questionnaire ( module 2 ) ; les institutions villageoises
administratives ou technigues ( chef de village , ctref d'arrondissement, responsables
des services techniques ) ainsi que des personnes ressources subissent le module 1

du questionnaire. Un bataillon d'enquêteurs chevronnés installés cians oes zones
opérationnelles par le PNVA étaient chargés de I'administration c1u questionnair-e
après avoir subi une formalion sur la fol-niulation des items et sur les mo<les rj.e leur
administration.

Répon-
SE

PC PMGC CV PS Total Fréguene
e

OUI 73 22 10 16 121 50 .848

NON 66 20 T2 19 TT7 49.16t

Total 139 42 22 35 238 1003
aysans e nt ct

Réponse Nombre de personnes intscrogées Fréguences relatives
OUI 85 58.222

NON 61 47 .782

TOTAL 146 100?

Rétrrcnse Nombre de personnes interrogées Fréquences relatives

OUI 206 53.6s?

NON 178 46 .353

TOTAL 384 100?



I

L,'enguête assez lotir de entreprise pour cett.e caractérisat iorr et à passage

rrrrigue s'explique par Ia riature des thèmes proposés, le temps disponible et Ia taille
cie Ia reqion. Cependant, d'autres formes d'approctre que I'on pourrait gualifier
d'ettrncllogique e:t pouvant eclairer les problèmes fonciers dans toute leur complexité
rr'ont. pas été négligées, I'observateur étant obligé de résider d'une manière régulière
dans sa zone d'étude. Par ailleurs, Ie traitement artisanal fait des donnéescollectées
est non seulement tres consommateur de temps mais réduit aussi énormément Ie
nombre des cas et des combinaisons pouvant être mis en exergue. Malgré ces
guelques observations critiques à I'adresse des outils et méthodes empruntés pour
aborder la caractérisation foncière de Ia 5e région, Ies résultats présentés dans ce
rapport prétendent à une appréhension correcte des problèmes fonciers grâce à

l'angle de visée adopté, I'analyse quantitative, et à travers une cei-taine rigueur
conceptuelle dans Ia compréhension et I'interprétation du fait foncier : un dégât de
champ occasionné par des animaux en divagation n'est pas forcement un delit foncier
par exemple.
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FONCIER A TRÀVEIIS; MODES I) r u T'lt ,TSATION ET'

D'OCCUPATION DE L'ESPACE

Les actes de droits sur Ia terre en 5e region sont nombreux même s'ils n'ont

pas Lous ni la même importance spatiale, ni Ia même intensité, bien qu'ils traduisent

par leur existence ta portée du foncier dans les d.ifférents rapports régissent les

relations entre les groupes sociaux et Ia terre et entre les différents groupes - Les

actes s'inscrivent à I'intérieur d'une même farnille, d'un même groupe-villageois le

plus souvent - et entre groupe,s villageois. Ainsi, Ie zonage foncier dans Ia région

est d'abord spatial, mais il est temporel mais peut aussi être institutionnel.

Spatialisation des problèmes fonciers

il n'y a pas de zone exempte d'une situation foncière, étant donné dans

I'ensemble de notre région d'étude I'existerrce reconnue d'une forme de faim de la

terre: I'insuffisance réelle ou déguisée des terres de culture, des pâturages où des

parcelles maraîchères dans une zone entralne une réinscription d'autres rapports

vis à vis de la terre ou de I'espace aussi bien de Ia part des propriétaires gue de

ceux sans un arpent: ainsi, I'entprunt des terres (50t à Koro) Ia tocation des terres
(f0% à koro) ou même la vente (5% dans le cercle de Koro), quelles que soient les

conditions dans les que.Iles ces actes se passent sont significatifs de I'importance que

prend ce mouvement. SiIe prêt ou I'emprunt se passe généralement dansla "famille"

ou dans Ie village ou dans un village voisin, c'est le plus souvent entre familles ou

ind.ividus 6ais rarement entre villages ou entre groupes de villages. Ceci est

ess,entie.llement vrai pour Ia location, le métayage ou Ia vente. D'un point de vue des

pratiques courantes, dans certaines situations foncières expresse, Ies conflits

éclatent dans le Delta entre groupe de witlages alors que dans ta partie exondée c'est

entre deux terroirs villageois voisins ( 458 à Bandiagara ) ou entre un willage et une

farnille (11t à Bandiagiara) voire un indiwiou ; I'importance numérigue des villages

faisant bloc autour d'un problème foncier est généralement faible dans Ia zone

exondée ( un villagre avec ses écarts ) alors gue dans Ie Delta plusieurs villaçJes aux

pratigues de productions parfois différentes peuvent se reconnaitre dans Ie même

problème foncier.

Lris



Nature des protagonistes

Tableau 2:

]J

Cartographie des canflits fonciers
Imlrcrtance des conflits suivant les catégories socio-professionnelles

I

t
I
I
I

': ;

ê.)

Ces problèmes fonciers sont essentieilement tiés à I'occupaU.orr spatiale et
mettent généralement face à face dans ia zone exondée des agrriculteurs ( 57% à
Bandiagara) agriculteurs éIeveurs ( 57e,; dans Ie Cercle de Koro) ou éleveurs/éleveurs
( 14? dans Ie cercle de Bandiagara). Pour Ia zone inondée ces conflits s'expriment
Eenéralement à travers une revendicaUon o'un droit de propriété qui, s'il est
recorlnu peut favoriser et déve.lopper cert-ains actes de droit tels gue Ia location, la

A gricutteurs,/Eleveurs 87 48.33?

A gricutteurs/A grriflrf teurs 70 38.89*

Eleveurs/Heveurs 23 L2.782

TOTAL 180 100 z

A gricuf teurs/Eteveurs 51 34.46e"

A gricaûteurs/A gricuf teurs 62 41 .89%

Eleveurs/Eleveurs 9 6 .08%

Pêcheurs/Plecheurs 15 10.14%

Pêctrer:rs/Eleweurs 2 1 .35ts

Pêcheurs/A grriculter:rs 9 6.08%

TOTAL 148 100 o6

Agrieulteurs/Heveurs 138 42.O72

Agricrrf teurs/A grieulteurs r32 40.242

Eleveurs/H.eveurs 32 9.762

fecheurs/Pfuheurs 15 4.572

Pêcheurs/Eleveurs 2 o .618

Pêcheurs/A grricrrlter:rs 9 2.742

TOTAL 328 100
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vente et sgr tout Ie nretayage. Ainsi , cett-e spalialisal.ir,iti <iu phenomène Iorr(-ler I)(-r'

peut pas a ia lumiere de nos données collectées et sur:tout a I'état actuel rje Ieut

analyse être déterrninée par Ia nature des systenes de production mais par la

reconnaissance ou Ia recherche d'une reconnaissltce c'un droit sur la terre '

L'importance relative des conflits fonciers entre éleveurs et entre agriculteurs eux-

mêmes dans la zone exondée et dans Ia zone inondée conforte cette déduction - Dans

la région, Ia situation est exacerbée par I'implantation de nouvealrx rnigrants

(viJlages ou hameaux) qui tendent à se renforcer. C'est les cas dans le Kotia

( Delta ) et Ie Gondo (zone exondee ) -

Temporalisation des problèmes fonciers

Les rapports fonciers s'inscrivent. dans un espace donné mais aussi dans le

temps. Les données collectées, aussi bien dans Ie cadre de Ia cartograptrie foncière

gue dans celui des dynamiques foncières I'attestent. Au niveau de Ia cartographie

foncière, même les conflits fonciers résolus, I'ont été après un temps de maturaLion

plus ou moins long: pius de 39,47so des conflits ont plus de 15 ans dans Ie cerde de

Bandiagara, t5% ont moins de 2 ans et 23% ont plus de 5 ans. Des conflits séculaires

continuent encore à ébranter le De1ta. Même si ces chiffres varient d'un cercle à un

autre, llne constance oemeure: ie ccnfLit est rar:ement étouffé dans I'oeuf : 73% des

conflits éclatent d.ans le cercle de Koro avec une expression violente (aliant ci'une

violence verbale à mort d'homme).

pour I'ensemble de Ia Région, Ia d.imension du temps dans Ia déterminatioi:

d'une situation foncière s'affirme de plus en plus: Ies actes de location et de vente,

Iongtemps niés sont de plus en plus reconnus; Ia durée de I'emprunt ou celle de ia

location n'a pas encore pris une très grande ampleur mais est de plus en plus

spécifiée dans les actes. EIIe I'est en tout cas chague fois qu'if s'est agi d'tl;,

étranger au groupe villageois.

Institutionnalisation du zonage foncier

Il n'est pas compris ici par institutionnaiisation du zonage foncier 1'existenc:t:

des règles régissant ou répartissant Ie zonage mais plutôt Ia dêfinition des rapports

fonciers par rapport aux ensembles institutionnels qui ont servi de référence et oe,

lieu de I'enguête, c'est à dire farnille, vill3gg, adrninistration territoriale et servicer

technigue. Les situations foncières familiales même si elles existent ne s'expritneri i

pas toujours dans des formes violentes r1u€ connaissent celles opposant villages orl

groupes de rriJlages. Là, êD effet, plus de 50% oes terroirs vilJ.ageois de ia zctir'

exondée renferment des parcelies, rrojre oes i.rort.ions de terres plus ou mciiris
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importantes dont Ia gestion leur échappant, relève d'autres individus ou familles

vivant ou non dans des terroirs timitrophes. Par aiLleurs, toutes les situations

foncières conflictuelles ne remontent pas forcement de la famitte au rrillage, du willage

à I'administration territoriale et à Ia justice. Bon nombre de ces situations sont

contrô[ées déÊ au niveau familial, voire villageois.

Les conflits inter-villageois, ceux enjambant les frontières d.es terroirs sont

ceux Ià qui généralement franctrissent allègrrement les portes des bureaux du

Commandant ou celles du tribunal et dont la résolution definitive est longue et

problématique.

Les conflits famifiaux qui empruntent cette voie sont généralement Ués au droit
d'héritage ou à des questions de préséance. Si ces conflits ont leur^s adeptes

villageois, il n'est pas très fréquent gu'ils dégénèrent en conflits armés entre deux

camps.

Si clignotants il y a et qu'ils doivent être suirris de près c'est bie'n les

situations foncières mettant en prise deux willages ou des grroupes de villages dont

ta fréquence relative est malheureusement très importante (40t dans Ie cercle de

Koro). Les conflits mettant face à face des groupes de producteurs différents tels
gue les agriculteurs coatre les âeveurs peuvent déboucher sur des conséquences

explosives, de tels conflits â:latant Ie plus souvent entre deux groupes vivant dans

des villages différents ( plus de 57t des cas à Koro ) .
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Tableau 3:

I4

Carbgraphie des conflits fonciers
T1ryes de protagonistes..

Nature des protagonistes

Individufndividu 31 18.458

Famille/Familfe r.9 1r..31t

Vilfagiefl/illage 83 49.40t

Groupe de villages/Groupe de
willages

L0 5.9st

IndividuTl/itlage 18 10.71t

Individtr/Famitle a 4.L7+

TOTAL 16É 1_00 3
'::t.i.:::t: !:.:,: ! , i,,: :.:::i:: i::::::::i: i:!:i:::!::1

Individuflndividu 85 26.A7+

Familfe/FamiIIe 33 10. L29

Villag,eTl/iffage L74 s3 .37t
IndividuTl/illage 25 7 .672

Individu/Famille 9 2.76*
TOTAL 326 100 _E
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fV. EXPRESSION LEGALE DES ACTES ET PRÀTIOUES COUTUMIERS DES DROITS

L'existeûce ou non de certains actes de droit - location ou vente de terres,
métayage - n'est pas de nos jours une guestion d.'actuâlité dans la 5e Région : Un
certain nombre d'études entreprises dans la région au fit du temps avaient déjà
conclu à :

. I'affirtnation de I'appropriation de Ia terr€ basée sur ra dot, Ie don, le droit du r
premier occupant, IhéÈitage, ta mise en gagè, l,achat... I
. Ia confirmation de I'existence de Ia location des terres, des prêts de terre, des
pratiques de métayage et des actes de vente. Certes, I'importance de certains actes
notamment Ia vente parait être relativement faible dans Ia zone exondée; mais il est
irnportant de noter gue ce qui se passe va au delà d'une symboligue coutumière. Si
I'acte de prêt, dê venteou de métayage peutêtreencore verbal, ilest toujours pris
en présence de témoins, la durée en est généralement spécifiée pour les prêts comme
pour la location. Mieux, I'acte est parfoi.s rédigé même si I'écrit en guestion n'e,st
pas authentifié. L€ manquement aux règles d'authentification des actes surtout
I'importance des actes "traôiUonnalisants" à savoir Ie nombre elevé des emprunts
sans qcmpensation au lieu et place de Ia location des tenes, I'instaltation définitive
ou presgue du locataire sur les terres à lui cédées peuvent être aussi source de
problèmes: beaucoup de conflits foncier^s mentionnés ont pour origine une non
reconnaissance ou un refus d'un acte de métayage, d'emprunt, de location ou une
revendication de d.roit de propriété. Ces actes se passant sans condition (78t des
cas à Bankass)...tous les abus sont alors possibles.
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Tableau 4: Dfrnamique des pratiques foncières traditionnelles lieux et zones
affectés par les dtfférents actes (prêt, location, vente, métayage) :
Tnne exondée, f)elta, RfuÉon.

Réponse Zone de
fËturage

Panæffes
maraîchène

s

Carrière
de barræ

Manes
piscicoles

Bosquet
villageois

Nbr
e

t Nbr
e

t Nbr
e

I Nbr
e

t Nbr
e

t

our 22 11.
76

81 41 .5
4

L4 7 .57 18 9.63 L2 6.63

NON 165 88.
24

114 58 .4
6

T7L 92.4
3

169 90.3
7

169 93 .3
7

TOTÀL 187 19s 185 187 181_

::_::.:.: .:.::.:.l l l-... .

I
t
I
I
I

our 15 20.
27

28 3g. g
9

0.00 22 30. s
6

3 4.92

NON 59 79.
73

44 61.1
I

61 100.
o0

50 69.4
4

58 9s .0
8

TOTAL 74 72 61 72 61

our 37 t4.
18

109 40.8
2

L4 s.69 40 15.4
4

15 6.20

NON 224 85.
82

L58 59.1
I

232 94.3
I

2L9 84.5
6

227 93 .8
0

TOTAL 26L 267 246 259 242

Ces actes s'opèrent rarement entre giroupes familiaux ou rrillages mais
essentiellement entre individus ou entre personnallté morale ( chef de village ) et
indlvidu. Il est à prévolr alors I'accélération du mouvement et ce d'autant plus que
Ia pression démographique humaine et animale, I'éclatement des barrages culturels
et une certaine révolution des techniques de production ont comme tendance
principale une Ubéralisati.on des activités de production et un décrochage de plus en
plus important des indiwidus de certaines valeurs coutumières. Ainsi, I'important
n'est pas dans Ia modicité des somrnes réclamées pour Ia location de la terre ou dans
Ia faiblesse des terres acguises par I'achat mais dans I'existence et I'acceptation du
principe même de location et de vente. Ce n'est plus I'usufruit qui est mis en avant
dans ces op,érations mai-q Son support à savoir I'objet de travail , Ia terre. D'où
I'importance de plus en plus grande de Ia revendication d'un droit de propriété
comme cause principale des conflits fonciers.

I
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Tableau 6: Imlrcr:tance et souræs des cnnflits dans la zone exondée

Types de ænflits Inondée Exondée Régrion

Nbre t Nbne t Nbre I
1. Conftit Iié au prêt de terr:e 2 2.02 22 2r 10 .0

5
2. Conflit lié au droit de pâturage 26 26.2

6
T2 34 t6.2

7
3. Rqfus de reconnaître un acte
de vente

0.00 4 3 L -44

4. Refus du rapport de métayage t1 11.1
I

9 27 L2.9
2

5. Revendication d'un droit de
propriété

60 60.6
1

53 L24 s9.3
3

TOTAL 99 100 100 209 100

Les actes existant se fondent donc sur un d.roit de propriété, certes pas
toujours ni généralement accepté mais dont I'idée est f,ortement et assez intériorisée
pour être prise au sérieux. Pour éwiter une escalade dans ces revendications et
contestations il serait judicieux que Ia législation aills dans re sens du mouvement
actuel en confirmant le droit couturnier partout où it est déjà force comme forc.e d.e toi
et partant à réglementer tous ce.s actes, causes de friction et de conflit. Ceci se
réalisera par un passage obligatoire, celui de la détermination des instruments
adaptés à la gestion des fonciers dans des cadres institutionnels et juridigues
nouveaux.

Les Instrtrments de la gestion foncière

L'adaptation des instruments d.e gestion aux particularités tant physigu*_,
sociale et â:onomigue du milieu est une garantie importante du succès de la gest1on
foncière- lL n'y a Pâs, du point de vue socio-juridique une reproductibiJité infinie
des cas de gestion foncière à I'ensemble d'une zone ou d'une région. Il y a plutôt et
surtout des adaptations gue prendraient en compte l'étendue réelle des droits
fonciers coutumiers prise en compte qui permettrait I'installation de la phase
"responsabilisation des populations par rapport à leur environnement,, - d,une part
et d'autre part le contenu effectif de Ia notion de désençIagement de l,Etat qui ne
pourrait être ni démission, ni déresponsabilisation. Ni démission, ni
déresponsabilisation de I'Etat parce qrt'une gestion foncière qui pourrait relever tous
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Ies défis posés à la région (sécurité foncière et assurance d'un développement
harmonieux) nécessite Ia réalisation d'un double aménagement, aménagement de la
réglementation foncière et aménagement de I'espace physiqlr€', tâche essentielte de
I'Etat.

1) Aménaqement de la réqlementation foncière

ta première difficulté à surmonter ici semble être la résolution du binôme droit
d'utilisation des terres et droit de propriété. L'utllisation des terres, c'est d'abord
par rapport à la distribution spatiale et temporelle des astivités. Les conflits entre
agriculteurs et éleveurs assez importants dans la région ( 488 de cas de conflit dans
le Seno) relèvent de ce niveau.

Cependant, quand deux types de producteurs ont Ia même spÉculation
(agriculteurs/agriculteurs ou éleveurs/éleveurs) et qu'ils débouchent sur une
situation conflictuelle dans I'exploitation de Ia terre, Ia raison à ce niveau semble
aller au delà de Ia simple utilisation pour se retrouver dans celui de Ia propriété. En

fait, ces problèmes ne surgissen'{. pas toujours à I'occasiorr d'exploitation et de mise

en valeur de nouvelles terres même si ces cas sont nombreux. Ainsi, I'utilisation des
sols c'est aussi par rapport aux utilisateurs, individus, groupes, allochtones,
autochtones. Des conditions sçÉciales voire des faveurs sont toujours accordées aux
autochtones surtout en matière de prêt quoique le recours aux terroirs voisins en cas
de problème de terre soit très fréquent.

La deuxième difficutté repose sur l'étendue réelle du droit de propriété: Ie
contrôle social (famifial ou villageois) qui limitait ce droit est certes entrain de
perdre de vitesse du moment que des actes d'aliénation totale de Ia terre s'opère au
sein du groupe; mais le manque de garantie et de caution par I'Etat ou plutôt
I'existence d'une garantie à défaut de I'Etat de ce droit est celui qui pose problème
de nos jours. L'eristence du d.roit coutumier est indiscutable et unanimement
reconnu par les exploitanfs slais simplement connu négativement par la législation
moderne. Il faut que cette connaissance de I'Etat soit une reconnaissanee et que des
critères qui prendraient en considération les aspects sociologigues et les exigences
modernes de développement (valorisation de Ia terre comme bien négociable) soit
clairement définis avec les utilisateurs et les propriétaires, mais cesi n'est nullement
envisageable que par une légitimation interne et externe du droit des propriétaires

' Nous retrouvons par là,
tradition Napoléonienne mais
mise en valeur en une mise en

La notion de mise en valeur chère à toute une
qui a pêché dans notre région en réduisant toute
valeur agricole.
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dont Ia garantie va au delà de la rédastion et du vote des lois: il faut aussi un
aménagement de I'espace.

2) Aménagement de I'espace

Le désengagement de I'Etat n'est pas un gage du succès de Ia d.écentralisation
s'il ne s'accompagne pas d'un invesËissement massif aussi bien du point de vue
physigue (développement des actions de génie rurat) mais aussi. et surtout foncier
(étabtissement d'un cadastre, matérialisation des timites, prÉcision des droits).

L'investissement physigue doit répondre aux préoccupations d'un
aménagement spatial et d'un développement soqial et écpnomigue durable. Si la
démarche pour y conduire doit être prudente, il. doit être garder à I'esprit que Ia
réalisation des investissements doit se faire en fonction des potentialités rÉeltes des
terres et gue I'utilisation optimale de ces investissements doit en être Ia règle
principale.
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DEBAT' ET DISCUSSION

Du point de vue de I'usage des Lerres, la region est clair-ernent orientée en

quatre fin: Ies terres réservées strictement au pâturage, Ies terres sur lesquelles

Ies cultures se pratiquent, Ies surfaces haiieutiques et I'exploitation des produits
forestiers.

Le tableau des conflits fonciers ( Cf tableau 6 ) dénote leur ampleur même s'ils
n'ont pas Ia même intensité dans Ia région.

Les conflits fonciers agricoles représentent 66 . 5% des conflits de Ia zone, ceux

portant sur les terres pastorales (22,52) et les plans d'eau 11%.

II faut noter Ia diversité des rapports selon Ies régions ( Delta et zone

exondée ) et leur évolution dans Ie temps. Dans Ia zone exondée cette évolution est
généralement défavorable pour les éIeveurs durant ces dernières décennies du fait
de i'éclatement et de la dispersion à Ia fois géographique et sociale des communautés

pastorales, de Ia d.égradation des termes de I'échange errtre éIeveurs et agriculteurs
et les transferts qui s'opèrent de Ia propriété de bétail.

Cette situation se traduit par un accaparement des terres pastorales par les

agriculteurs; du fait de I'extension des défrichements ils détiennent une emprise

foncière globale de plus en plus exclusive.

Dans te De1ta Ia question des confrits fonciers présente une autre physionomie
plus complexe et renvoie pour I'essentiel aux rapports établis dans le cadre du mooe

de production de I'espace et des rapports de production que les différents
utilisateurs ont noué entre eux.

Une certaine mutation aux causes et conditions multiples est entrain de

s'opérer ce qui engendre et favorise des situations conflictuelles: I'analyse de

I'organisation territoriale des leydè et des terroirs villageois dénote un déséguilibre
entre systèmes de production et pratiques foncières locales. On peut remarquer

euê, dans les leydè de Wuro Ali et de Djalloubé Bourgou , Ie développement et
I'affirmation des terroirs agricoles ou agro-pastoraux villageois se sont faits aux
dépend des territoires pastoraux qui les comprenaient. Ceci est également valabie
pour les plans d'eau territoriaux au départ appropriés et gérés par les famjfles mais

de nos jours contrôIés par des groupes villageois.
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C'est f)c)\lrc1r.,oi les <;c-rrtT'ljts forrcjels sorrt essentie[ternent iiés à ]'occupat-io1 <ig

l'espace et s<;n dl)i)r ()pl iat-ion par ies rlif férents gr:oupes socio-professionneis.

l,es protagonistes pour le cas du Delta sont agriculteurs/éIeveurs (38,BBe;, à
Mopti ) , agriculteurs/agriculteurs (67 ,362 à Youwarou et 50,48% à Djénne ) ,

éleveurs/êIeveur (30s" a Ténenkou ) .

Les conflits intra-communautaires sont souvent fréquents et tiennent
essentiell,ement compte des remises en question dans la pratigue des droits normatifs
sur les différentes possessions.

La région deltargue tout comme Ia zone exondée favor-isent Ia dynamigue des
praLiques foncières traditionnelJes et des modes d'appropriation des terres.

Les modes de cession de terres entre utilisateurs eux-mêmes sont très
courants et entralnent des implications dans la gestion des ressources natureltes.

Trois modes de cession des terres existent:

. La Cession par prêt reste très courante dans Ia région (80 ,492 à Djénnê et 72,4Leo
à Mopti ) ;

. La Cession par location représente 12,5A?" à Djénné et reste faibie a Mopti t3,44à);

. Lâ Cession pai vente ( 9 , 38% à Djénné ) reste faible mais existe dans certains
endroits du Deita.

Le zonage du foncier à travers les modes d'utilisation et d'occupalion de
I'espace oans la région présente des similitudes et des différences en certains
endroits; sur Ie plan foncier les bouleversements se sont traduits par une occupation
différente des terres et de Ia répartition des ressources entre uttisateurs.

Dans le Delta plusieurs personnes interrogées s'accordent à reconnaltre Ia
disponibilité des terres= agricoles mais ignorent si I'espace est suffisamment exploité
par les différ ents utilisateurs.

' Le mc)', tiis1;orijbi.i j ic cies i-et-res pret€ à confusir.'r: t,i r,:-ri dtf fér:enlilrent perçu
par ies intcr-io(:rJteur:s: r'et.te r.;onfusion rés jde ent.re utlrr '*':ispol-r jbj j ité pirys Ique
(l'existenct: tjc.s tr':rr-€s) et les possjbilités rér-:i les C'acr-,Èrs à ces terres.

I
t
t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I



2,'

Ainsi a DSerrrte- ltb, I 0!;, (les persoriries €rnq uêtees tI C)uV€r;' (.1^ii(' j(,rl: c:hamps et it :

parcelles maraicheres scJIrt- clispclrribles, a l4o;rt.i (r-l ,24'),, cies 1).:"Sa]:S' ôbordent C;'t',:

ie même sens aussj ltien qu'à Ténerrkou (9Û.47!i') - C'est seujerirel.ri ;:-. Youwarou oi,('

I5 , 38% admettent I'insuff isance des ter res .

A Ia différence ou Deita, une grande partre oes paysans (ie re zorre exortciet'

se prononce dans }'optique d'une insuffisance des terres dans ieurs différent-c
terroirs. S'agissant de Ia disponibilité des pâturages les réponses sont relativement
identigues pour Ie cas deltarque aussi bien que Ia zone exondée .

Les rapports fonciers entre divers uUlisateurs de I'espace évoluent dans le

temps et dans I'espace. La temporalisation des problèmes foncj.ers met en exergue
I'origine des conflits, Ieur maturation et leur évolution. Ainsi les conflits dans Ia

plupart des cas sont relativement récents. D'autres sont anciens et résurgisseni
faute d'une solution définitive.

On peut noter que dans Ie cercle de l"lopti 50% des conflits reniontent à 5 ans,

dans Ie cercle de Djénné 45% remontent à plus de 5 ans, dans Ie cercle de Youhtarou

47 ,36+ datent de 2 à 5 ans et dans Ie cercle de Ténenkou 40% des conflits sont nés

il y a plus de 15 ans.

Bien que cette stnrcturation de la date des conflits sori- sinri-taire avec celle ,:jt

Ia zone exondée, oes nuances apparaissent dans l'évolution suivant ia nature oes

protagonistes.

L'ampleur des problèmes fonciers est souvent plus nette dans ia zone deltatgue
où les protagonistes sont des groupes de villages ou des vil.lages opposes

fondamentalement à partir des vicissitudes de I'histoire.

I Dans Ie De-Ita 38,50t des conflits opposent des villages enl-rË eux , 33,54* entre
r individus et 11,80? entre groupes de villages.

Cette tendance est iilustrée avec des conflits meurtri€r rrêS entre viJlages ori
groupes de viJlages à I'occasion de Ia gestion des ressources naturelles. Err

I'absence d'une réglementation c.onsensuelle ces conflits dégéner ent en affrontements
entre communautés pastorales (cas de Sossobé - Salsalbé) o,,t oçtro-pastorales (cas

de Sirabougou et N' Golna ) .

Cette evolutjcn exponenlielie des confiits dans Ia i egir-ri r peut. être ulte
contrainte a ia mjse err piace des collectivite.s terljtoriales cic:cerntraijsées notammertt
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err ce- quj corlcer-ne I'orgarrjsatjol'r te-rrjtor ialcl <1iti 1-r.:r;uil- c1e trouveiiLejarti(:\il;it.iorts;

socio-economiques et spatiales .

Dans la région I'existence des actes de droits est aussi importanle que variée
suivant les zones agro-écologiques. Ces actes s'opèrent généralement entre
individus ( cas des Jowros ) sans que I'administration ne soit prise en témoin.

Les lieux et les zones affectées par ces actes sont quelque peu identigues à
ceux de Ia zone exondée avec une accentuation au niveau des parcelles maraichères.

Ces actes se retrouvent jusque dans les parce.lles des terres mises en valeur
par I' Etat ( ta zone de I'opération riz) , terres en principe régies par une
réglementation moderne: prêt, Iocation , métayage y sont courants et sont ie fait
aussi bien des paysans attributaires gue des fonctionnaires de I'Etat, membres o\l

non de i' ORM.

En fait, L'existence de ces actes non officiellement reconnus, semble prouver
qu'une coucFre déterminée de la popirlation, tant soit peu importante du point de vue
du nombre et gui æ recrute invariablement tant au niveau des pratiques coutumières
que ceiies modernes détient réeliement les terres et fait subir sa loi aux autres.
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Les ar--alyses faites de Ia region o'étucie se veulent ai:.-lsi essenEellement
quantitatives des évolutions foncières et des pratigues coutumières locales. Une telle
dêmarche en débouchant sur Ia caractérisation des problèmes fonciers s'appesantit
aussi sur Ia perception de Ia dlmamique des pratiques foncières, coutumières ou
traditionnelles : prêt, Iocation, vente, métayage des terres . . . . Cette option constitue
un éIément important pour l'établissement d'rtn protocole de recherche sgÉcialisée
avec des structures d'appui et d'encadrement d'une part, à définir la place du
fonsier oans ia mise en oeuvre <ie la poiitigue de dêcentralisation d'autre part. Le but
de Ia présente synthèse n'a pas été de poser d'entrée de jeu les options juridiques
et insti.tutionnpilss de déve,loppement, mais de donner un aperçu tant soit peu exact
des caractéristigues Liées aux problèmes fonciers ( gestion des terres et pâturages )

et les rapports sociaux entre les communautés rurales dans la zone d'observation.
Aussi, certaines situations doivent e.Iles être rnises en exergue:

1. La raison principale des conflits se situe dans Ia revendication d'un droit
oe propriété-coutumier s'entend; près de 60e" des conflits de la région passent par
Ià - -r,e problème en fait posé par cette donnée c'est celui de ta sécurité foncière dont
ia réalisation va au-delà de la cristaUisation de )'opposition droit coutumier / droit
moderne. Il s'agit en fait d'aller vers une révolution foncière dont I'objectif est de
déterminer qui est propriétaire de guoi et d'en fixer les règles de jeux.

2. [,es protagonistes des conflits restent pour I'essentiel les villages ou les
groupes de villages ( village/willage 53* , individu/village 88 ) . La dynarnisation deç
conflits se situe notamment à ce niveau et par son côte sensible, cette situation
échappe à toute solution qui ne serait que juridigue ou qu'adrninistrative; la solution
est aussi et surtout politique et sa recherche présente des difficultés insurmontables
et handicape Ie processus de déceotralis3tion mis en mouvement.

3. I'importance des conflits agricoles dans une région à vocation pastorale fait
craindre la rnise en place et I'affirmation de deux forces qui veulent s'exclure: des
confrits entre agriculteurs représentent 4O% des conflits de Ia région et les conflits
opposant agriculteurs et éIeveurs représentent 422 alors que les conflits entre
âeveurs se situe au niveau de 10t des conflits, ceux opposant pêcheurs/ pêcheurs
5%, pêcheurs agricuLteurs 3* pêcheurs éieveurs 0,5?. On pourrait dire que les
troubles-fêtes sont constitués par les agr:iculteurs grri se retrouvent dans 85e" des
conflits de Ia région. Ainsi toute politigue d'apaisement foncier dans ta régrion doit
aller en priorité en direction de cette couche de Ia population qui puise sa force dar's
l'évolution historigue du pays (de dorninés sous Ia Dina, ils se Iibèrent sous la
période- coloniale et s'affirment de plus e-rr pi trs ) , ieur rôte dans le conseil des rri-llages
et les conséquences de la sécheresse ô\,arr1. sev: dans Ia région depuis L972.
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ANNEXES 1.
Quelques données forrcières par Cercle

de la Zone OFM,/MOPTI
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KORO

Thème I : Dynamique des pratiques foncières traditiofrnelles
Les formes de manifestaUon de prêt de terre.

Pour tes formes de manifestation de prêt 1Û0t des personnes enguêtées
reconnaissent I'acte et Ia connaissance de prêt de terres d'une part et I'absence

d.'écrit d'autre part.

La plupart des prêts sont faits par acte verbal ( 98<338 ) et présence de temoin
(66,33t). Le constat fait est que les prêts en nature sont nombreux (95% le
reconnaissent) alors que les prêts avec compensation financières sont faibles ( 6 ,66t )
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Réponse Acte et
connaiss.
de prêt
de terre

Acte en
présence
de temoin

Acte
VerbaI

Prêt avec
compens.

financière

Prêt
en

Nature

Aete
écrit

our 60 1-00t 40 66,66t 59 98 ,33 4 6,66 57 9s

NON 20 33,33t 1 1 ,66 56 93,33 3 5 60

TOTAL 6.0 Ç,-- u A- Ç-
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Cercle de Koro

Cafroqraptrie des conflits fonciers
conflits d'appropriation de I'espace : 21 cas

Fréguences relativesConflits d' apPnopriation
de I'espace

47 ,6LZConflit liés au prêt de

terres

Refus de reconnaÎtre un
acte de vente

Refus de rapports de
metayage

9,522Refus de reconnaÎtre
I'hy1rcthèque

Fréquences relativesCorflits d'occupation
1'espace

57 ,44+Agriculteurs,/ Elev eurs

31,91EA griculteurs/ A grictrlteurs

Pêcheurs/Pêcheurs

Pêcheur^s/Eleveurs

l*-fll\\I
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Nature des protagonistes Nombre Fréquences relatives

Individus/Individus 15 25,422

Familles/Familles 5 8 ,472

Villages/Villages 24 40,672

Groupe oe rrili. /Grpe Vili. l 11,96%

Individus/Villages 4 6,77e,:

Individus/ FamilJes 4 6 ,772

Total 59
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coryflits liQç à i'occupation oe i'espace :

Conflits d' appropriation
de I'espace

Nombre Fréquences relatives

Conflit liés au prêt de
terres

Droit de pàturage 4 14, lie;

Refus de reconnaitre un
acte de vente

Refus de rapports oe

metayage

')
L. 5,552

Revendication d'un droit
de propriété

30 83 ,33U

Total 36

Conflits d'occupacion de
I-'espace

Nombre Fr equences relatives

Agriculteu rsr'Elev eu rs t4 3E, 88È

A griculteu rsr/ A g ri c ulte u rs si 72. ,22ee

Eleveurs/Eleveurs ! r i, 11%

Pêcheurs/Pêcheurs 6 16,66?

Pêcheurs/Eleveurs 2,772

Pêcheurs i A g ricul te urs I tl, 33%

Tota.r 15
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Nature des
protagonistes

Nombre Frequences r:elati rres

Individu/Individu 4 11, rle;

Famille/Famille 2 5,55e0

Villages/willages 17 47 ,22ea

Groupe Village /Gpe Vil. B 22,22e;

Inoividu/Village J 8,33?

Individu/famille

Famille/ViJlage 2 5,55?

Total 36 J
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Dæryç

Nature des protagonistes Djenne

Conflits d' a ppropriaUon
de I'espace

Nombre Frequences relatives

Conftit liés au prêt de

terres

Droit de pàturage 19 54,282

Refus de reconnartre un
acte de métayage

9 25 ,72ec

Refus de reconnar-tre un

acte de vente

Revendication d'un droit
de prcpriété

7 2Ùee

Total 35 i00e"

Nature des
protagonistes

Nombre Fréquences relaUves

Individu/Individu 36 4i ,3Je;

F amille/Famille \z i3 ,79e.

Villages/vi-llages 31 35,63?

Groupe Vi-rlage/Gpe Vil l i , i5e.

Indiviou/ViJ-tage ÂI 4 , 88r.

Ind.ividu/famiJle J _".18?

Famitie,/Viiiage

Total B'7 t 00ee
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Conflits o'occupatior-i de
I'espace

Nombre F'réquences relaLives

Agriculteurs/ Eleveurs 30 34 ,48rt

A g riculteurs/ A griculteu rs 44 50,57?

Eleveurs/Eleveurs 4 4 ,88tl

Pêcheurs/Pêcheurs 3 3 ,45e"

Pêcheurs/Eleveurs I l, I5e,.

Pêcheu rs,/A g riculteu r s 5 5,47e.

Totai 87 1002



Nature des protaqonistes : Youwarou

conflits liés à I'occupation de I'espace : Youwarou
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Nature des
protagonistes

Nombre Fréquences relatives

Individu/Individu 4 21 ,058

Familfe/Familfe

Villages/vitlages 9 47 ,362

Groupe Village lGpe Vil. 6 31 ,57E

Individu/Vi-llage

Individu/famille

Famille/Village

Totat 19

Conftits d'occupation de
I'espace

Nombre FrÉquence-q relatives

Agriculteu rsl Eleveurs 5 26,3L2

A grricuf teu rs/ A griculteurs 9 47 ,362

Eleveurs/Eleveurs 2 10,529

Pêcheurs/Pêcheurs 3 15 ,783

Pêcheurs/H.eveurs

Pêcheurs/A grriculteurs

Total 19
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Conflits d'appropriation de I'espace : Youwarou

Conflits d' appropriation
de I'espace

Fréguences relatives

Conflit Ués au prêt de
terres

Refus de reænnaître un
acte de métayage

Refus de reconnaître un
acte de vente

Revendication d'un droit
de propriété
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Conflits d'appropriation de I'espace : Bankass

conflits liés à.l'occupation de I'espace : Bankass

Conflits d' appropriation
de I'espace

Nombre Fréquences relatives

Conflit li(b au prêt de

terres

Droit de pâturaçIe

Refus des rapports de
métayage

1 5,55t

Refus de reconnaître un
acte de vente

Revendication d'un droit
de propriété

L7 94,442

Total 18

Conflits d'occupation de
I'espace

Nombre Fréguences relatives

A griculteurs/ Eleveurs L4 48,272

A gricutteurs/Agriculteurs 11 37 ,93t

EXeveurs/EIeveurs 4 13,93t

Pêcheurs/Pêcheurs

Pêcheur^s/EIeveurs

Pêcheurs /A griculteurs

Total 29
I
I
I



39

Nature des protaqonistes : Bankass
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Nature des
protagonistes

Nombre Fréguences relatives

Individu/Indiwidu 3 10 ,348

Famille/Famille 4 L3 ,79t

Villages/viJlages L7 58 ,62t

Groupe Village /Gpe ViI.

Individu/Village 5 L7 ,242

Inôivid.u/famille

Famille/Village

Total 29
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Conflits d'appropriation de I'espace : Tenenkou

conflits liés à I'occupation de I'espace : Tenenkou

Conflits d' appropriation
de I'espace

Nombre Fréquences relatives

Conftit liés au prêt de

terres

Droit de pâturage 2 202

Refub des rapports de

métayage

Refus de reconnaitre un
acte de vente

Revendication d'un droit
de propriété

I 80%

Total 10

Fréquences relativesConflits d'occupation
I'espace

Agriculteurs/ Eleveurs

Agriculteurs/ A grriculteu rs

Heveurs/Eleveurs

Pêcheurs/Eleveurs

Pêcheur s/A gricuf teurs
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Nature des protaqoni-stes : Tenenkou

Nature des
protagonistes

Nombre Fréquences relatives

Individu/Individu I 108

Famille/Famitle

Villages/villages 5 s0?

Groupe Village /Gpe Vil. 4 408

Individu/Village

Individu/famille

Famille/VilIage

Total 10
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ANNEXE 2

COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAÏ-L
AVEC LES STRUCTURES REGIONALES

1. PROJET I',IANGHADJE
2. PACL/DOUENTZA
3. PROJET FAO
4. ACOPAI\'I & FED

5. GOUVERNORAT DE MOPTI

6. LABORATOIRE D'HYDROBIOLOGIE
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L'ETAPE DE DJENNE

A Djenné I'entretien a eu lieu avec Moussa SANGARE et Bernard AUBIN tous deux
responsables du Projet.

Après présentation deI'OFM et desorientations en vue pour I'année scientifique, Ies
débats furent focafisés sur les points suivants :

. I'analyse du parcellaire de Ia plaine de Manghadjé

. les préoccupations du projet en matière de gestion foncière

. Ia collaboration avec I'OFM à partir d'un suivi et d'une observation de la zone du
Projet.

En présentant la zone d'intervention du projet les deux exposants ont fait ressortir
que le projet Manghadjé a pour objectif de doter le,s populations d'un outil de gestion
et de maîtrise de I'espace. Ceta à partir de 3 points :

- Intégrer la notion d'espace fini au processus de planification régionalc-
- Apporter aux opérateurs du développement local un cadre de cohérence pour les
interventions futurs,
- Aider les entités décentralisées dans une perspective de développement durable.

Ces différents objectifs du projet ont été dêfinis à partlr d'une méthodotogie
comprenant une phase diagnostic avec recense,ment des données existantes, une
phase aménagement avec formulation d'option pour le développement et une ptrase
programme structurant qrri définit les actions prioritaires.

L,e projet a ainsi fait une parceltisation de Ia zone avec Ia production d'un processus
de schéma d'aménagement en étroite collaboration avec les principaux producteurs
bénéficiaires. Ce travail a duré 4 ans.

La zone du projet regroupe 16 villages répartis administrativement entre 3
arrond.isse.ments (Arrdt Central de Djenné, Kouakourou, Taga) et comprend. de
vastes plaines rizicoles, des aires de pêcheries, des pâturages et des terres de
cultures sèches.
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Après identification des willages ayant une emprise foncière réelle, des willages
exploitant I'espace n'ayant pas d'emprise et d'autres exploitants étrangers, le projet
a mis en oeuvre le parcellaire. Un zonage de I'espace a été fait en rapport avec un
comité consultatif pour l'aménagement crée dans chaque village.

I A lrissue des enquêtes, le projet a I)u catégorisêr le nombre de Parce[e par village,
le nombre d'exploitant, leur origine et la configuration des systèmes fonciers.

Ainsi la zone se caractérise par Ie fait qu'elle est propice à Ia double pratique de
I'agriculture et de I'Elevage et }'existence des pratigues foncières traditionnelles :

Ie prêt, la location, Ie métayageet Ia vente de tetres.

Le projet a aussi souligné I'importance desconflits fonciers gui sont de deux ordres:

. I-€s conflits portant sur les atégâts de champs entre agriculteurs et éleveurs,

I . Les conflits portant sur I'appropriation de I'espace dûs au fait de I'imbrication des
! différentes possessions.

Le responsable du Projet I'4anghadjé a précisé gu'ils ont à leur disposition des

données générale5 sur les pratigues fonqières locales et de leur évolution dans Ia
zone.

Il a érnis t'idée de voir I'OFM approfondir la démarche pour développer une option
juridique et institutionnelle, et des outtls qui senriront à Ia gestion décentralisée des
ressources naturelles notamment celle de Ia terre.

A I'issue des débats le responsable du Projet a exprimé ces prârccupations en matière
foncière et I'intérêt de collaborer avec l'OFM/Mopti pour un suivi du parcellaire. II
s'est dit intéressé par I'approche de rectrerche entre les deux strrrctures.

I
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2. L'ETAPE DE DO.UENTZA

En I'absence du chef de Ia Cellule d'Appui du PACL Pascal ICHANJOU on a rencontré
Adama srDrBE socio-économiste auprès de Ia cellule.

Les points de discussion ont porté sur :

l'analyse des monoçJraphies elaborées par le PACL
Ie contenu et Ia forme de la collaboration entre te PACL et I'OFM/Mopti

Mr srDrBE a drabord précisé I'approcùre et les formes d'intervention du pÀcL alans
les cerdes de Douentza et Koro.

I
Dans son exposé iI a noté que le PACL a centré son intervention sur I'ensemble
homogène et les contours de la plaine d.unaire du Seno, espace pastoral de
préd-ilection et zone de concentration d.es interventions du programme hydraulique
pastorale conduit par I'ODEM dans sa séc.onde phase.

Dans ce cadre géographique le projet apporte son concours aux populations en vue
essentlellement de :

- poser Ie diagnostic des ressources locales en vue d'identifier Ies investissements
prioritaires pour renforcer l'économie locale et i'environnement social,
- PIus spécifiquement mettre sur pied des comités viltageois de réflexion sur I'état
des ressources naturelles en vue de préciser les mésures d'aménagement et de
gestion pour une valorisation d.e ce capital,
- organiser des forrrm inter-rrillageois composés des représentants des populations
et du projet constitués sur Ia base des râatjons d'affini.tés socfo-éconornigues inter-
sites.

Ainsi dans sa démarche le PACL a couvert 72 villages et réatisé des monographies
portant essentiellement sur I'historigue du peuplement, les formes de gestion des
ressources naturelles, d'accès à Ia terre et ta localisation des situations conflictuelles
dans Ia zone -

Àu regard des monographies réalisées Ia situation foncière se caractérise par une
complexité liée au peuplement presgu'exclusivement peul et dogon et dont Ia vocation
agricole est maintenant bien affirmée à coté des potentialité:s pastorales elles aussi
bien marquées.
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I-€s systèmes foncières reflètent de multiples rélations socio-politigues entre les
groupes et leurs influences réciproques.

Dans la zone du Seno les caractérisations foncières prennent plusieurs formes avec
Ia mobilité foncière mais aussi sociale.

Au regard de I'histoire du peuplement et de la nature du régime foncier on peut
distinguer 4 types de situations :

- Ia zone de Boni où les peulhs conse,rvent une maîtrise exclusive d'un espace agro
-pastoral,

- Ia zone du Gondo marquée par une situation de suprématie foncière des peulhs mais
qui voit Ia naissance de I'implication de migrants dogons dont les villages et trameaux
tendent à se renforcer.
- la zone de Dinanqourou où Ia suprématie foncière Dogon est bien marquée où les
campements peulhs grawitent autour de ces willages,

- Ia zone de Mondoro où semble exister un certain éguilibre gui tend cependant à se

rompre au profit des dogons.

Au regard de I'importance des investigations menées Ie PACL pense que Ia zone

d'intenzention peut être un centre d'intérêt scientifigue pour I'OFM. L'appui de
I'OFM concernera Ies points suivants :

. Iranalyse des situations foncières en fonction du zonagie foncier ( zone à dominante
pastorale, zone à dominante agricole et zone d'équilibre agro-pastoral) dans le
processus de I'aménagement des terroirs et de l'espace.

. le suivi sur l'évolution de Ia situation foncière après installatlon des pompes

solaires dans les zones pastorales,

A I'issue des discussions, Ie PACL et I'OFM ont slrggeré de définir Ia forme de

collaboration par un protocole d'accord de recherctre entre les deux sbrrctures.

Néanmoins Mr SIDIBE a fait savoir qu'il y a des mutations en cours liées à une
possible rârrientation d.u projet d'ici Décembre 1995. Il a suggeré que I'OFM tienne
compte de cette êvolution dans Ie cadre d'une future colLaboration.
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3. L.ETAPE DE DIALLOUBE : LE PROJET FAO

Mr COULIBALY Coordinateur national du projet FAO de Dialloubé a présenté le projet
de Dialloubé comme un projet d'aménagement centré sur 3 activités principales :

I'agriculture, I'élevage et la pêche.

Dans son approche Ie projet prend les sbrrctures sociales existantes comme
partenaires et les laisse régler elles mêmes les problèmes réIationnels entre les
communautés en parti.culier les problèmes fonsiers et de gestion des ressources
naturelles.

Il convient de soulig:ner que I'importance de cette région au plan de Ia gestion des
ressources n'est plus à démontrer. La zone conune partout dans le Delta a été Ie
théatre d'études : CIPEA-ODEM (1983) ESPER (1989) ORSTOM (L994)...

D'autres études sont en cours : VEDELD, PASCAL LEGROSSE, MICHEL ADESIR. . .

L'Observatoire en se présentant comme un outll de recensement des évolutions
pourra aider à lever les contraintes au développement du Delta : le foncier et
faciliter Ia définition des pistes à suivre lors des différentes interventions.

Des différents Clébat, il en e-st ressorti que I'OFM pourra câpitÂtiser les études t
menée.s et les interventions en cours pour le choix de DiâIoubé comme site I
d'observation.
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4. L'ACOPAM ET LE FED (valorisation des eaux souterraines)

L'OFM/Mopti a rencontré Mr Amadou CISSE de I'ACOPAM et Jean NcËl DE MESTER
du FED.

Le premier, Mr CISSE a abordé I'approche de I'ACOPAM à travers ses interventions
sur le terrain qui poftent sur :

- Ies périmètres irrigrué rizicoles
- les 't sorgho-eucalyptus
- Ies brises vents
- le rÉboisement de protection.

Toutes ces interventions sont centrées dans I'arrondissement de Konna (4 villages)
et le ærc1e de You\^rarou (13 villages).

Au préalable, I'ACOPAM a mené des études d'identification socio-économlque.

Au régard des actions menées le système d'aménagement est maîtrisé par les
populations. L'ACOPAM apporte un appui-conseil pour I'auto gestion des périmètres,
I'approrrisionnement des intrants et Ie calcul des charges d'exploitation.

Il est à noter que tous les périmètres sont gérées par les poputations ayant participé
à I'aménagement. L'attribution des parc.elles est faite éguitablement entre les divers
exploitants.

Au cours des enquêtes socio-économiques ménées, I'ACOPAM a reconnu I'existence
des prati.gues foncières telles que Ie métayage, Ie prêt de terre. . . Ces différents
actes n'ont pas Ia même ampleur et varient suivant les zones.

I.€ régÉsseur du FED quant à lu, il â précisé gue sa stnrcture finance des acti.ons sur
Ie terrain pour Ia consolidation des d.tfférents programmes : formation,
diversification des activités, des modes de gestion et d'exploitation, Ia recherche-
action.

A f issu des discussions, Ies deux responsables des structures ( ACOPAM et FED ) ont
reconnu I'importance de I'approfondissement des études socio-fonqière dans leur zone
d'intervention. Ifs ont aussi émts I'idée de voir I'OFM approfondir les caractérisations
foncières dans les zones d'aménagement.I

I
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5. LE GOUVERNORAT DE MOPTI

L'OFI{/I"IOPTI s'est rendu au gouvernorat et a eu des entretiens avec Mr Paul KONE
Directeur de Cabinet du Gouverneur de Mopti.

Mr KONE a fait savoir que I'OFM dans sa phase opérationnelle sera un partenaire du
Gouvernorat. t es actions menées seront suiwies de prêt par I'ad.ministration
régionale afin d'en tirer des avantages notamment en ce gui conerne :

- Ie recensement des règles traditionnelles de gestion d.u foncier et leur adaptati.on
au contexte actuel

- la cartographie des conflits et litiges fonciers.

- L'éducation des administrations pour favoriser le respect des décisions de justi.ce.

L'OFM pourra avoir accès aux documents du Gouvernorat pour bien mener les
réflexions sur Ie foncier a conclu le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Mopti.
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6.

Le 13/06/95 I'oFM/Mopti a rencontré Mr pierre Mauran conseirler oRSToM-rERauprès du laboratoire d'hydrobiorogie de Mopti.

L'entretien a porté essentie[ement sur re programme
de la recherche harieutique dans les différentes zonescours.

Après ta présentation de 
'approche 

de r,oFM
sci'entifigue gui démarrera en juitet prochain,
points suivants :

de conception dans Ie domaine
de suivi et des ex1Ériences en

et des perspectjves pour l,année
les discussions ont porté sur les

A savoir le programme conceptuel d'un observatoire sur ra pêche. Avec 
'apprri 

duprojet "système suivi de 
'a 

pêche" oRsToM-rER, 3 zones de suiwi ont été id.entifiées :

. I'espace halieutigue de Batamini
ft

tl
" de Korientzé
" du bas Diaka

Dans son approche le projet compte développer des méthodes d,accompagnementsci'entifique de suivi factuel des astivités de pêcne dans ces dtfférentes zones.
Mr MAURAN a néanmoins précisé gue ta forme conceptuere n,est pas encore

"ffi:. T*= 
il a désagé plusieurs ensembres et des modures d,ensuêres

- monographie des zones par vitage et par campement de pêche- enguête de recensement des pêcheurs et leurs actjvités- enquête d'échantillon bio_écologigue
- évaluation du rendement de la pêche

L'objectjf de ces enquêtes est d'assurer un suiwi factuel du rayon d,action despiêcheurs et une observation des activités de tÉche par des études fines des aires depêcherie.

L'e projet n'a pas jusgu'ici intégrer dans sa démarctre re suivi des mécanismes desconflits fonciers et des dtfférent* pt ti.gues traditionne,lles (convention rocare, actede droit, caractérisation foncière . . . )
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A I'issue des discussions, Mr MAURAN s'est dit intéressé par I'approche de I'OFM
pour une expérimentation d'un module éIaboré communement avec Ie projet dans la
zone de suivi. Ce module portera sur la gestion et I'utilisation d'une zone précise de
terroir de pêche 1

ll a aussi émis I'idée d'en discuter avec I'IER et L'ORSTOM à Bamako sur Ia mise en
oeuvre d'une telle extrÉrience.
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ANNEXE 3

ACTES DE L'ATELIER REGIONAL SUR LE FONCIER

ORGANTSE PAR L'OFM-AVES/MOPTT
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I. PRESENTATION DE L'ATELIER

L'Atelier sur Ie foncier a été organisé par I'Observatoire du foncier et placé sous
l'égide du Gouverrreur de Ia région de l"lopti.

L,a Coordination nationale de I'OFM, le MDRE et Ie MATD par leur présence et leur Iintérêt ont donné un ton particulier à l'Atelier.

L'Atelier a regroupé 37 représentants de services techniques, de services
administratifs, d'ONG, d'organisations paysannes et de personnes ressources
impliquées dans Ia gestion de I'espèce rural.

Le Gouverneur de la région de Mopti. dans son discours d'ouverture s'est rejoui de
la tenue du Séminaire et a salué la création de I'OFM/AVES à travers I'originalité de
sa demarche. Le Coordinateur National de I'OFM guant à lui a présenté I'OFM dans
le contexte actuel de la recherche à Ia gestion du foncier au Mali.

Le 3e intenrenant fut Salmana CISSE qui présenta Ie rapport provisoire de I'OFM
Mopti. Ce rapport traite des caractérisations foncières et I'exercice des actes de
droit.
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Le conseiller scientifique principal de I'OFM
menées essentiellement dans la zone exondée
Delta sont en cours de traitement.

Mopti parla des résultats des enquêtes
de Ia région, êt it précisa que celles du
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a.
b.

Après l'exposé du CSP suivi de débat, 3 commissions furent constituées :

- commission I : méthodologie d'approche des probèmes fonciers
- commission 2 : Observatoire du foncier et décentratisatlon
- comrnission 3 : contenu et forme des protocoles de recherche entre I'OFM et les

structures d'encadrement .

II. RESTITUTION DES TRAVAUX DE COMMISSIONS

I . MéthodoloqieS'approcbre des problèrnes foncier-s

metbre à profit les données sécondaires ( documentation )

la collecte des données non disponibles
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b.2.
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I.es types de données :

Données quantitatives continues
Données ponctuelles gualitatives

Les instruments de col-Iecte

Utilisation du questionnaire formel

Util.isation des méthodes participatives

b.3. Definition d'indicateurs de suivi continus

I . Exemple : Indicateurs de cause de conflit : non respect des coutumes.

t . Indicateurs de suivi de la stratjfication sociale

c. TyPes d'analYse qualitative
descriptive*q.

c. 1. Analyse exPlicative

( approche ethnographique ) et des statistiques

2. Obsenratoire du foncier et décentralisation

Dans Ie cadre de la mise en oeuvre de la
nouve.Ile organisation territoriale qui
économiques et sPatiales '

décentratisation, se pose Ie problème d'une
traduit de nouve.Iles articulations socio-

La complexité et Ie caractère novateur de création des collectivités de base induisent

que les principes soient observés-

pour cela Ia commission suggère que I'OFM se penche prioritairement sur les poinls

suivants :

- rnventaire et typologie des conflits fonciers dans le Delta et Ia zone exondée.

Elaboration d,un repertoire des coutumes foncières ( en dégageant les formes

générales et les formes spécifiques) et caractérisation des possessions coutumières'

- Elaboration d'un schéma d'occupation de I'espace en évoluant vers un cadastre-

- Analyse d.es processus de validation d.es critères de regroupement des villages et

de découpage telritorial en d.éfinissant :
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. L€s zones homogènes où le découpaçIe est facile
. Les zones de friction et de déséquilibre.

3. Contenu et forme des protocoles de recherche entre I'OFbll et les structures
d'encadrement

L'OFI"I entend dans sa phase pratigue établir des protocoles de recherches et de
collaboration avec des strrrstures et projets d'encadrement,

Pour cela, la commission suggère :

. Que les différents structures technigues, projetsou ONG fassent part à I'OFM leur
besoin d'appui, et de collaboration dans le domaine de la gestion du foncier.

. Que I'on établisse un protocole d'accord entre I'OFM et les services et institutions
concernés.

Exemple I : Identification et réorganisation des parcours dans Ie domaine pastoral.

Exemple 2 : Identjfication des zones de pêche et de Ia typologie des conflits Liés à Ia
gestion des pêctreries.

. Que I'on favorise une collaboration plus accentuée entre I'OFM et Ia rectrerche
agronomigue afin d'aider et favoriser des solutions à Ia gestion du foncier dans Ia
région.

. Oue I'OFM - Mopti prenne contact et se fasse connaître par les projets et ONG

travailtant dans Ie foncier au niveau de 
'a 

région.
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LISTE DES SIGLES

Nous présentons nos excuses à nos lecteurs pour le manque de classement de ses sigles pi r

ordre alphabétique.
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ACORD
AFVP
APIF
BDM-SA
BNDA
C.CTSP
CTSP
CNAR
COMANAV
CFD
CNRADR
DNEF
EDM
FEN
FED
FENU
FIDAMA
GARI
GRAIP
GIE
HA
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ISFRA
IARE
IER
INPS
KM2
LACIM
M.
M/M
ONG
o.r.
OFM
ONP
OPAM
PAM
P.I.
PIV
PAPIV
PSP

PNAGA
PADI

Association de Coopération et de Recherche pour le Développement
Association Française des Volontaires du Progrès
Appui pour les Initiatives Féminines
Banque de Développement du Mali - Société Anonyme
Banque Nationale de Développement Agricole
Présidence - Comité de Transition pour le Salut du Peuple

Comité de Transition pour le Salut du Peuple
Caisse Nationale d'Assurance et de Réassurances

Compagnie Malienne de Navigation
Caisse Française de Développement
Conférence Mondiale sur la Réforme Agraire et le Développement Rural
Direction Nationale des Eaux et Forêts
Energie du Mali
Fédération de I'Blucation Nationale
Fonds Européen de Développement
Fonds d'Equipement des Nations Unies
Femmes Islam et Développement au Mali
Groupement des Artisans Ruraux d' Intadény
Groupe de Recherche pour I'Amélioration des Initiatives des Populations
Groupe d'Intérêt Economique
Hectare
Habitant
Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée
Institut des Aménagements Régionaux et de I'Environnement
Institut d'Economie Rurale
Institut National de Prévoy:rnce Sociale
Kilomètre carré
L'Association des Amis d'un Coin du Monde
Mètre
Millimètre
Organisation Non Gouvernementale
Organisation Internationale
Observatoire du Foncier au Mali
Office National des Postes

Office des Produits Agricoles du Mali
Programme Alimentaire Mondial
Périmètre Irrigué
Périmètre Irrigué Villageois
Projet d'Aménagement des Périmètre Irrigués Villageois
Parti Socialiste Progressiste
Projet National d'Assistance aux Groupements Associatifs
Programme d'Appui au Développement l,ocal
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RDA
SOTELMA
SONATAM
SECAMA
SEAD
URTM
UNTM
UNICEF
VMI

Programme National de Vulgarisation Agricole
Rassemblement Démocratique Africain
Société des Télécommunications du Mali
Société Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali
Secours Catholique Malien
Sahel Etude Action pour le Développement
Union Régionale des Travailleurs du Mali
Union Nationale des travailleurs du Mali
Fonds des Nations-Unies pour I'Education et I'Enfance
Vision Mondiale Internationale.
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Avant de parler des problèmes fonciers de la Région de Gao, il semble utile de parler

brièvement de cette Région à travers son histoire, sa géographie, son organisation administrative 't
politique et son économie.

Cela nous conduit à parler de Gao:

avant la pénétration coloniale ;

pendant la période coloniale ;

après I'accession de notre pays à l'indépendance ;

et Gao, telle que vue aujourd'hui.

Après cette brève présentation, nous aborderons le sujet qui fait I'objet de nos travaux.

Dans un premier temps, il s'agira, eu égard au contexte particulier de cette région, d'élabort'r

et d'exécuter un programme préliminaire de vulgarisation auprès de tous les acteurs (projets y

compris ONG, équipes mobiles de décentralisation, autorités morales et administratives, populationr )

d'une nouvelle approche du foncier fondée sur la responsabilisation des populations et le partage e.n

commun des ressources.

Il s'agira dans un deuxième temps, et cela, "sur la base des expériences antérieure:,

d'élaborer une problématique d'observatoire reposant sur I'histoire des peuplements, la typologie des

situations foncières en zone nomade et en zone sédentaire (périmètres irrigués, terres nouvellemer t

inondées), la dynamique foncière nouvelle, l'évolution des pratiques et régulation des litiges,

I'identification des bénéfTciaires réels des aménagements hydrauliques" (OFM, Cahier des Charge s

page 4).

A travers le présent rapport, nous n'avons nullement I'intention de parler des points du cahie r
des charges dans leurs détails. L'objet principal du présent rapport est de rendre compte c 3

l'installation effective de I'observatoire "en zones agro-pastorales et irriguées de la 7ème Région .

I
I
I
I
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I. APERCU HISTORIOI.JE

Du point de vue historique, on ne saurait parler de la partie du territoire malien Q,,i

correspond strictement à la région de Gao. Une telle tentative serait absurde dans la mesure où c e

que nous appelons aujourd'hui la 7ème région ou région de Gao a toujours été partie intégran,e

d'ensembles socio-économiques dont on ne saurait la dissocier. Gao est donc le fruit d'ur-3

intégration aux aspects multiples : commercial, culturel, sociologique, économique, politiqut ,

administratif etc.

C'est tout cela qui fait que I'histoire de Gao est très riche et très complexe.

A. La Période Pré-coloniale

Plus remuants que les Do, les Sorkp, pêcheurs du Bas-Niger (frontière Bénin-Nigéria) dars
leur remontée du cours du fleuve Niger vont s'installer à Koukya, c'est dans cette ville cosm( -

politique de I'antiquité que va se former le premier noyau Songhoy, composé de Sorko, de Korzmt a

et de Gow (1)

C'est à cette époque qu'un groupe de Berbères l-emta qu'on dit originaires du Yémen, vier,t

s'établir à Koukya. Très tôt, ils percèrent le secret que les Sorko détenaient d'un poisson mystiqu:
et libèrent les Gabibi de la domination des Sorko. Ces originaires du Yémen appelés Za ou D1a

méritèrent la reconnaissance des Songhoï qui proclamèrent leur aîné (Dya Aliyamen) roi du pays (2r.

Ainsi repoussés, les Sorko remontent le fleuve Niger avec à leur tête Fara Makan Bote r.t

fondent Gao vers 690 avec une base importante à Bamba, actuel cercle de Bourem ; car "lt s

hippopotames fort nombreux de la cuvette de Bamba-Sorko, gibier favori des pêcheurs, les avaiei,t

attirés là (3).

L'origine du mot Gao fait I'objet de plusieurs versions. Pour certains, ce mot proviendrait

de I'expression Sonrhaï "KAGHO" qui signifierait "La venue de la cité". Ce terme aurait fait plac:
à "Gao indiquant la résidence des za ou Dya. Pour d'autres, Gao viendrait de "Gaou-Gaou" utilis j
dans la langue Temachaq comme onomatopée correspondant à l'écho du tambour qui résonna t
autrefois pour indiquer la cessation de toutes activités commerciales sur toute l'étendue de la cité z t
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début des repas du roi et à la fin du repas pour marquer la reprise des activités.

A sa proclamation comme roi, Dya Aliyamen épouse Weiza Koukia et de leur union naisser t
les enfants de la dynastie des Dya-Arima. Quinze (15) princes Dya ont régné à Koukia. l,e, dernie.,

Dya Kossoye, de son vrai nom, Sandigana, s'est convertit à I'islam et a transféré sa capitale en 101 )

de Koukia à Sanèye situé à 6 km à I'Est de I'actuel Gao en bordure de la piste de Télemsi (4).

I-es plus important des royaumes des Sudan par son prestige et sa puissance (5), Ga r
connaltra différents règnes.

En 1076, la montée en puissance des Almoravides (Berbères) met fin à I'Empire du Ghar,a

(premier Empire noir à I'Ouest du Bassin du fleuve Niger et établit, pour la lère fois, I'uni.J
politique de la berbérie, mais aussi de I'Espagne et du Soudan (6).

Tombouctou est fondée vers 1100 probablement sous l'égide des Touareg Magheharan (trib :
Messufa ou Sanhadja) qui ont la particularité d'être en même temps, pasteurs, caravaniers , t

commerçants du sel de Teghazza (7).

Targuie au XIIè et XIIIè, Tombouctou est conquise en même temps que la boucle du Nigr r
à la fin du XIII siècle par I'Empereur Mandingue, Sakoura (1285 - 1300).

La boucle du Niger fut dominée par I'Empire du Mali pendant tout le XM siècle. Il se pet.t

même que Tadmekko ait reconnu sa souveraineté (l).

En 1324-1325, I'Empereur Kankan Moussa séjourna à Gao et Tombouctou où il fït construi :
des Mosquées, à I'occasion de son pèlerinage à la Mecque.

C'est vers ceffe époque que les puissants Sorko, héritiers de Faran Maka BOTE (Capita:
Bamba) vont connaÎtre une dépréciation de leur statut social, auparavant très élevé. Ce changemel,i

est attribué à la supériorité numérique, économique et militaire qu'auraient acquis, à ce moment 1 ,
les agriculteurs sur les pêcheurs.

[-a souveraineté du Mali, sous I'effet des dissensions internes, finit par s'effondrer dans a

région à la du XIVè siècle. Elle est remplacée par une nouvelle poussée targuie. C'est ainsi que a

tribu Maghcharen contrôle Walata, Arawan au Nord de Tombouctou, Tombouctou : Akil A3
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LELAOUL est le Chef incontesté de cette dernière ville de 1433 à 1468.

C'est l'époque où Tombouctou prend un très grand essor à la fois commercial, intellectur I

et religieux.

plus à I'Est, la même poussée ; mais probablement par d'autres tribus nomades, s'exerc l
également puisque c'est aux Touareg que Senni Ali aurait repris le contrôle de Gao (TALL M-t,.

1977 :57 - 59 cités par ISFRA IARE P.18).

Après la domination de Akill Ag MELAOUL, le règne des Sonni émerge véritablement aveJ

Sonni ALI BER ou Ali le GRAND (L464-1492). Appartenant à la troisième dynastie Songhoy, I

défit tout le monde (Peul, Mossi, Bambara, Mandingue). Grand guerrier, organisateur hors pair, sc'n

pouvoir s'étendait sur la vallée du Niger, du Dendi (Nord Bénin) au Macina de même que le Gourma

et une partie du Haoussa (il aurait détruit Essouk).

En 1492 Son Ali BER meurt accidentellement.

En 1493, une nouvelle dynastie prend [e pouvoir avec Askia MOHAMED (1493-1528,.

Celui-ci opère la réconciliation de I'Empire avec les Ulémas de Tombouctou et fait un pèlerinage

retentissant à la Mecque (1496-L497). Il étend I'Empire vers I'Ouest et vers I'Est. Il exerce t'a

souveraineté de Walata à Agadèz ainsi que sous les Salines de Teghazza (2).

A cetûe époque, Tomboucûou continua à etre un grand foyer inællectuel et religieux qui f:t

pénétrer encore plus la culture islamique parmi les noirs. I

Si les villes comptaient de riches marchands et des hommes lettrés, la campagne était occupd:

par des pêcheurs, des pasteurs ; mais surtout des agriculteurs. Avec I'Akya DAOUD (1549-158!')

c'est I'apogée de I'Empire, notamment, sur le plan économique et agricole. I-es grandes plantatiot s

organisées dans la vallée, étaient travaillées par des esclaves avec à leur tête, des Fanfa (1).

Tout cela prouve que depuis ces temps, I'importance économique de la terre est perçue r. t

exploitée. A I'analyse, on constate :

chaque activité s'exerçait dans un milieu qui lui convenait le plus : marchands et hommr: s

lettrés en ville, pêcheurs, pasteurs et agriculteurs en campagne (dans le fleuve, la vallée c J
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les grands espaces pastoraux.

des propriétaires de terre ne travaillaient effectivement pas la terre alors que d'autres, sar s

être propriétaires de terres, travaillaient la terre pour le compte d'autrui.

Au moment, I'essentiel du commerce Ouest Africain est drainé, soit par les Européer- s

(Portugais surtout vers la Côte Atlantique, soit à I'Est à travers les Etats Haoussa et Bornou. Ain:.i

le prélèvement sur le commerce à longue distance qui n'est plus autant de mise, tend à être remplac é

par un nouveau type de prélèvement sur I'activité agricole sous I'autorité de l'Askya DAOUD. I a

baisse des revenus commerciaux va entraîner I'affaiblissement de I'Empire que les Marocains ne vor t

plus annexer.

La défaite Songhoy à Tondibi (40 km au sud de Bourem) en 1591 par une Armée i:
Mercenaires Marocains commandées par Djouder (un renégat Espagnol de l-as Ouevas), constitur,

sans aucun doute, un tournant dans I'histoire de I'Afrique Occidentale. C'en est fini de la périoce

des grands Empires Soudanais qui a vu successivement, pendant près d'un millénaire, le Ghana, ::
Mali, et le Songhoy, dominer la scène politique grâce au contrôle des routes commerciales drainar t

I'or et les esclaves depuis les zones guinéennes en direction de I'Afrique du Nord (2).

I-e Commerce I'or, du bois de teinturerie et des esclaves constituaient I'essentiel des activitr. i
économiques entre le Pachaetik de Tombouctou et le royaume chérifien.

A la suite de l'affaiblissement du pouvoir Marocain pour diverses raisons, les Arma, isst s

des mariages entre les conquérants marocains et les femmes Songhoy de la boucle du Niger, vor t

acquérir très vite, leur autonomie par rapport au royaume du Maroc et former une nouvelle clasr:
sociale dans cette entité territoriale.

La deuxième moitié du XVIIè siècles se caractérise par I'avancée des nomades de I'Adri;r
en direction de la vallée du Niger. Nouveaux venus dans la région ; les Touaregs Kel Tadmekk, t

et Awlliminden eurent ainsi avec les Pachas, des relations assez tendues. L'offensive nomade s'e t
affaiblie à la suite des guerres entre ces deux branches rivales. I-æs awlliminden restèrent dans l
région de Gao, tandis que les Kel Tadmokket passèrent dans le Gourma avant d'être autorisés e r

1655 par le Pacha Muhamed BEN SADUN, à nomadiser entre Bamba et Tombouctou.

Pendant que les Kel Tadmekket s'établissaient peu à peu dans la partie occidentale, k s
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Awlliminden pesaient de tout leur poids sur le bassin oriental de la boucle du Niger'

En 16gg la ville de Gao est assiégée par le Awtliminden. EN 1695, c'est au tour des K' I

Essouk d'être éloignés de Tondibi.

Ce fut à la suite de violentes luttes intestines entre Arma que les Kounta intervinrent, pot'r

la première fois, dans les affaires du Pachalik. En effet, les Maures Kounta de I'Azawad qI è

conduisait à l'époque Abu'MUHAMMAD AL-WAFI dit Al-Siddiq quittèrent le Hodh vers L7l3 pot r

cette Région. Ils se posèrent en médiateurs d'abord. Au fur et à mesure que I'autorité des Arm: ,

déchirés par les luttes intestines, s'étiolait, le rôle des Kounta avec le plus célèbre d'entre eux, Che '<

MUKTAR EL KABIR, prenait de I'ampleur'

Dans la première moitié du xvIIIè siècle, I'autorité Arma fut quelque peu égratignée par lt s

Touareg. Malgré sa gravité, I'opposition entre Touareg et Arma n'était pas totale.

Des alliances étaient souvent nouées entre groupes nomades et sédentaires contre d'autrt s

nomades liés à d'autres sédentaires.

Déjà, à la fin du xvlflè siècle, les Awlliminden s'étaient rendus maîtres de la région de Ga r

et avaient vassalisé les Arma de Bamba. A I'Ouest, ils se heurtèrent aux Peuhls du Macina ;t

portèrent leurs efforts vers le Sud-Est.

euant à la zone sédentaire, les Songhoy étaient rentrés peu à peu dans un cadre de rappor s

tributaires (livraison de céréales etc...) avec les différents groupes Arma, Peuhls et Touareg, lts

Arma servant souvent d'intermédiaires entre les cultivateurs et les aristocrates nomades. Cet':

situation prévalut jusqu'à I'arrivée des Français.

B. La période coloniale

Nous n,allons pas nous étendre sur ce point. Nous allons simplement rappeler certait s

événements et dates marquanrs de la conquête coloniale et de la colonisation. La pénétration colonia :

a été précédée par une assez longue période de reconnaissance pacifique appelée couramment cel :

des explorateurs. [-es Européens qui ont visité la boucle du Niger au XIXè siècle ont contribué à

préparer la conquête militaire.
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[æs plus célèbres sont l-aing, Henri Barth, René Caillé.

I-e Lieutenant de Vaisseau Boiteux entre à Tombouctou le 15 décembre 1893, tandis que I
troupe Aube est massacrée entre Karbara et Tombouctou. [,a Colonne Bonier arrive par voie terrestr :
le 7 janvier 1894 et est décimée le 14 janvier à Tacoubao sur la route de Goundam. Il faut I'arrivÉ:

du futur Maréchal Joffre, le 12 février, pour asseoir la conquête difficilement du fait d'une résistanc e

animée principalement par Chebboun Ag FANDAGAMA (tribu Tengeregif; et Mohamed Aly Ag

Mohamed AHMED dit Ingonna (tribu Kel Antessar).

De 1894 à 1898, la progression militaire vers I'Est est provisoirement arrêtée et l'énergie dt s

premiers colons est consacrée à obtenir la soumission des grandes tribus de I'Ouest : Tengeregif, Irl,,

Kel Temoulayt, Kel Antessar, Berabich.

En 1896, le Lieutenant de Vaisseau, Hourst, dans le cadre d'une mission pacifique descen I
le fleuve Niger de Tombouctou à la Mer.

[æ Colonel Klobb arrive à Bamba sans rencontrer de résistance en 1897 . En novembre l89i ,

le poste administratif de Bamba est fondé. L,e 31 décembre, le Lieutenant Dolestre s'installe à Ga,r

et l'occupation du fleuve continue vers le Sud. D'une façon générale, les villages se soumettent sa s

résistance. Il n'en va pas de même pour les nomades. C'est pourquoi, malgré les multiples pressior s

des Officiers de terrain, les Autorités Coloniales ont refusé la pénétration rnilitaire du Haoussa, r J

voulant pas exposer les troupes dans des contrées immenses et mal connues, aux coups dt s

Awlliminden.

Néanmoins, après la soumission des Kounta vers juin 1899, les Français, à défaut de r e
pouvoir le faire eux-mêmes directement, vont utiliser ces derniers contre les Awlliminden en let r
fournissant des armes modernes. Grâce à ses armes, les Kounta feront beaucoup de victimes parn-i

les Touareg.

Cette manière de diviser les tribus va laisser des traces profondes. Aussi, après avoir fa.t

preuve d'une résistance acharnée, Firhun Ag ALLINSAR, Aménokal (ou Chef) des Awlliminden r a

soumission le 23 janvier 1903.

Au printemps 1903, la tribu Ifoghas de I'Adrar, fortement conseillée par le grand marabol,t

Kounta Cheikh Bay Ould SID-AMAR, fait sa soumission aux Français à In-Saleh (Algérie).
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En 190g, c,est ra création des postes administratifs de Kidar et de Ménaka'

Avec les débuts de la première guerre mondiale, ur mouvement de révolte conti:

l,occupation se manifeste en pays Awlliminden. Firhun est arrêté en novembre 1916 et lance aussiti't

le mot d,ordre de révolte générale contre I'occupant.

t e 0g avril, c,est l,attaque manquée du poste de Filingué et le 09 mai 1916 la grande défai :

Awlliminden à la mare d'Andéramboukan'

Iæs Français matèrent ra révolte. Après la révorte et la répression des Peuhls du Gabérr '

beaucoup de chefs furent arrêtés ; car soupçonnés d'être de coeur avec les Touareg'

parmi eux, on peut citer : ceux de Hâ, de Forgho Arma, de Garba-Peulh et le Quaid de Ga' '

Firhun lui-même fut tué par des gens du Hoggar (Algérie)'

En1926'leChef-lieudéménagedeBambaàBourem.

A la même époque, re chef-rieu du Gourma est dépracé de Hombori à Gourma-Rharous'

La ''éafion en Lg46 du parti progressiste soudanais (PsP) et surtout du Rassemblemet t

Démocratique Africain (RDA) va éveiller les mentalités dans toutes les régions du soudan '''t

annonceruneèrenouvelledanslaBoucleduNiger.

I-e mouvement de pacification qui a été précédé de I'institution de I'impôt pour tous' s'e t

illustré par un affaiblissement progressif des Awlliminden et une sécurisation des sédentaires st r

leurs terroirs.

En 1953, Henri LERoux, chef de la subdivision de Bourem, procède au recensement des

terres, suite à la comptexité de la tenure, objet de prétentions muttiples' ce recensement' sal s

constituer un acte de propriété, conférait aux bénéficiaires de réels droits d'usage dont ils vo:-t

prévaloir même après l,accession de notre pays à la souveraineté nationale Le 22 septembre 1960 avec

à sa tête Monsieur Modibo KEITA'

De lggg à lg36,Gao a existé en tant que poste militaire relevant de la Région miliaire c'3

I
I
t
t
I
I
t
t
I
I
I
I
I
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I
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Tombouctou.

En 1936, une convention a créé les subdivisions et Gao est devenu Cercle à I'instar de Tombouctot .

Il est suivi d'Ansongo en 1956. Iæs Cercles de Ménaka et de Bourem ont été créés après I'accessic:t

de notre pays à I'Indépendance. Gao a été érigé en Région en 1960.

De 1962 à nos jours, 14 Gouverneurs de Région, dont liste suit se sont succédés à Gao.

'l

;

tl

,i

ft

N"

Ord. NOM & PRENOMS GRADE

DATES

ARRIVBE DEPART

01 Bakara DIALLO Adm.Civil 0u07 t62 tMt65

02 Nouhoum KASSAMBARA Réd.Adm. tut65 28nU68

03 Diby Silas DIARRA Capitaine 28tLU68 r4t04t69

04 Boukary SANGARE Capitaine t4twt69 r4twtTr

05 Mamadou KONDE Capitaine L4t09t7 | 20t08t72

06 Tiémoko KONATE Chef Bat. 30108172 t08t73

07 Koké DEMBELE Capitaine 26t09t73 r0t20t78

08 Aberhamane DIALLO Capitaine l,0lt0178 29t07 t&C

09 Issa ONGOIBA Chef Bat. 29t07 t80 29t07 t82

r0 Koureichy Aguibou TALL Chef Bat. 22tt2t82 18n2t87

11 Souleymane DAFFE Lt. Colonel 18tr2t87 wt05tgr

12 Cheick Oumar TOUNKARA Adm. Civil 09/05/91 wtIu92

13 Mamadou DISSA Adm. Civil 29t0U92 22t02t94

t4 Daouda TANGARA Adm. Civil 22t02t94 07 t07 t94

15 Tiécoura DOUMBIA Colonel 07 t07 t94

Au termes de I'Ordonnance n" 77-44 du 12 juillet 1977 portant réorganisation administratil :
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et territoriale de la République du Mali, la Région de Gao a été scind ée en Z régions (régions : c g

Gao et de Tombouctou)- Ainsi, I'ancienne région de Gao a perdu les Cercles de Tombouctou, cJ
Gourma-Rharous et de Goundam au profit de la région nouvelle de Tombouctou qui comprendr r
aussi le Cercle de Niafunké au détriment de la région de Mopti.

I-a région de Gao réorganisée comprend 5 cercles qui sont :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

Gao Central

Cercle d'Ansongo

Cercle de Bourem

Cercle de Kidal

Cercle de Ménaka.

Gao Central

Cercle d'Ansongo

Cercle de Bourem

Cercle de Menaka

31 250 kmZ

22 813 km2

42 Offi kmZ

79 804 km2

Cependant, le Gouverneur de la région de Gao va continuer d'administrer la nouvelle régic,n
de Tombouctou jusqu'à I'installation de son premier Gouverneur.

La région de Gao connaît une deuxième réorganisation aux termes de I'Ordonnance n" 9 -
039|P CTSP du 08 août l99l déterminant les circonscriptions administrarives et les collectivités
territoriales de la République du Mali qui érige le seul Cercle de Kidal en région avec comme
premier Gouverneur, Monsieur Eglèze Ag FONI.

Depuis cette 2ème réorganisation, la région de Gao se compose de 4 Cercles qui sont :

1.

2.

3.

4.

La région couvre une superficie de t75 867 km} répartie entre les Cercles comme ci-dessur .
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U. APERCU GEOGRAPHIOUE

chef-lieu de la région, Gao est situé à 1 r97 km de Bamako, capitale du Mali' læs voies ce

communication sont:

_ la route. Elre est goudronnée du fleuve Niger (6 km de Gao) jusqu'à Bamako' ['a ville c :

Gao étant située dans le Haoussa (rive gauche du fleuve), la traversée de ce cours d'eau -'l

fait à I'aide d'un BAC'

_ Ia voie aérienne. De l,aéroport de Gao à l'aéroport de Bamako-sénou, I'avion assure ':

transport des personnes et de leurs biens'

I-e rerief est formé d,un ensembre de monts usés, de dunes de sable et de bas plateau <

surplombant des plaines à Ménaka où au Nord les contreforts de I'Adrar des Ifoghas qui forment ur 3

chaîne de collines'

I-e reste de ra région est partagé entre re Haoussa (rive gauche du fleuve Niger) et le Gourn. r

(rive droit du fleuve Niger)'

[æ Haoussa comprend la valrée du T'emsi composée de larges plaines bordées de ba'-

plateaux desséchés'

I-e Gourma est une large pénéplaine située entre 200 et 350 m d'altitude ' l-a morpholog')

générale du Gourma est dominée par de petits reliefs appalachiens et des plaines' A I'exception dt s

bordures du Niger, où l,on rencontre des plaines fertiles, il existe des sols argileux et sableux q''i

rendent l,agriculture difficile au fur et à mesure qu'on s'éloigne du fleuve et des mares actuellemet t

malalimentéeàcausedel'insuffrsancedespluies.

La région esr rraversée par re fleuve Niger sur près de 450 km. Il est navigable en périoc:

de crue et constitue l,élément de base pour les cultures irriguées et devient du coup I'un dt s

soubassementsessentielsdel'économiedelarégion.

En prus du fleuve Niger, comme source d'eau, il existe les mares de : Tessit, Amalaou-laot''

Indérimane, Tintichiori dans re cercle d'Ansongo, Smith, N'Tillit dans le cercle de Gao et cel^e

d,Andéramboukane rongue de 1g km dans re cercre de Ménaka- Parmi ces mares' certaines ::
I
I
I
!
I
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trouvant dans le Haoussa. D'autres se trouvent dans le Gourma.

Parmi les Oueds, il y aZgarett, Assakoreye et Azaouak dans le Cercle de Ménaka.

L'aspect général du couvert végétal laisse apparaltre une dominance de prairies herbeust s

entrecoupées de formations steppiques contrastées.

La végétation de la Région est le reflet des formations végétales correspondant à 4 group, s

d'unités sol-végétation.

- Végétations sur dunes mortes : ce sont des prairies annuelles dégagées dominées par :

cenchrus biflorus (cram-cram) au nord où s'associent de gros arbustes dispersés devenar t

plus denses vers le sud.

- Végétations des plaines limoneuses : elles sont de deux types avec des faciès identiques d'une

végétation répartie en plaques. On note la présence d'acacia, chrenbeigiana, bocia SPI ,

acacia raddiana, balamites aegyptiacae. Ce groupement domine un tapis de cenchrus biflortrs

(cram-cram) qui sont des formations pastorales.

- Végétations des terrains humides et inondés, des oueds et des mares. Elles sont composét s

d'acacia seyal, de bascia ser,egalensis, balamites, aegyptiacae, airiphus mauritania, panicu- t

lactum, schoenofeldia gracilis et aristia SP.

I-es forêts classées sont au nombre de 4: Zindiga et Djidara dans la Cercle de Gao, Bar a

dans le Cercle de Bourem et Menzonga dans le Cercle d'Ansongo.

I-eur viabilité menacée pour la plupart, à cause des violations intempestives dont elles so, t

régulièrement I'objet sans considération de l'écosystème qui n'est pas favorable à une régénératic,t

rapide.

L'écosystème désertique fait que depuis la sécheresse de 1973, on constate la dispariticn

progressive du couvert végétal. I-es palmiers se retrouvent toujours à proximité des terrait s

inondables, les prairies herbeuses sur les parties hautes, les arbustes rabougris et épineux au Norr ,

le fonio sauvage, le cram-cram, les jujubiers et les dattiers dans la steppe, les arbres de la savat :
au Sud et les hautes herbes dites bourgou dans la vallée du fleuve Niger.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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La faune autrefois très abondante connaît maintenant une nette régression en raison des

années successives de sécheresse et le braconnage.

Il existe des gazelles, dorans, damans dans le Sahel, des lions, girafes, chacals, guépard',

mouflons, phacochères, biches, autruches, canards sauvages, outardes, pintades, grues couronnée:.,

cigognes à Ménaka, Ansongo et dans le cercle de Gao. [,a réserve de faune d'Ansongo couvre un )

superficie de 1 700 000 ha.

La 7ème région se caractérise par une diminution de la pluviométrie au fur et à mesure qt l
I'on avance vers le Nord. Elle se partage entre 2 zones climatiques : I'une désertique et I'autt:

sahélienne.

- Zone désertique : 10 à 25 jours de pluie selon les années avec des hauteurs variant entre I )

et 100 m/m. (1)

- TAne sahélienne :25 à 35 jours de plus selon les années avec des hauteurs variant entre 1['J

et 250 m/m.
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A. Organisation Administrative

Aux termes de I'Ordonnance no 91-039/P CTSP du 08 aott 1991 déterminant le ;

circonscriptions administratives et les collectivités territoriales de la République du Mali, la régic n

de Gao se compose de 4 Cercles et d'une commune (la commune de Gao)- Iæs Cercles sor't

subdivisés en Arrondissements et les Arrondissements sont composés de villages et/ou de fractior s

nomades.

1. La Population

Après celle de Kidal, la région de Gao est la moins peuplée du Mali avec 373 816 habitan s

au recensement de 19g2. Elle a une densité de 2,01 habitants lkmZ, soit I'une des plus faibles i 't

pays.

La population de la région se répartit ainsi :

I
I
I
t
I

Cercle Central et Commune Gao:

Cercle Ansongo

Cercle Bourem

Cercle Menaka

I5L 477

79 477

94 618

48 2M

La Région de Gao est le creuset de plusieurs groupes sociaux qui se répartissent en deu r

grands ensembles : les sédentaires et les nomades.

La population sédentaire se compose de :

- Sonrhaï, hommes libres ;

- les "Bagna" : anciens esclaves des Sonrhai agro-pasteurs ;

- les Arma ou TOURE : issus des liens entre guerriers marocains et femmes sonrhai ;

- les peuhls qui sont restés en compagnie de leurs anciens esclaves, les Rima'ibés.
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A ceux-ci, il faut ajouter les : Haoussa, Arma, Garassa, Bamanan, Bozo, Somono, Dogc,r

généralement venus d'ailleurs et exerçant selon leurs profils, les mêmes activités que les autochtoner.

L,a population nomade est essentiellement composée de : Tamachèq et de Maures. En réalite,

les maures s'occupent de commerce et d'élevage et sont semi-sédentaires.

[,a société tamachèque se compose d'une multitude d'ethnies dont voici les principales :

- les Imajorènes

- les Chidenoren

- les Imrades

- les Daoussacks

- les Dabakars

- les Kol-Essouks

- les Eolans ou Bellahs

- les inhadens sont des forgerons, artisans qui sont de 3 ordres :

. les forgerons, anciens collecteurs de la dîme ;

. les forgerons travaillant le fer ;

. les forgerons ébénistes pour la confection des selles de chameau et ustensiles de

ménage.

Cette diversité de groupes sociaux dans la région applique la variété des pratiqur s

coutumières.

Toutefois, près de 90% de la population est musulmane.(l)

Avec la pénétration coloniale, le christianisme essaye de plus en plus de se faire des adepte:.;

mais I'adhésion est très lente et concerne essentiellement des fonctionnaires venus d'autres régior s

du pays et des expatriés.

Cependant, avec la sécheresse, des populations sont attirées vers I'Eglise sous I'impulsic t

de certaines ONG. (2)

La population de la région est jeune et comporte une tranche de 64,98 To de moins de 40 an: .

I-e taux d'accroissement annuel moyen est de 0,25% et le taux d'accroissement naturel est de 3,35ot, .
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(3)

2. Administration Générale

A sa naissance en 1960, la région de Gao ou 6è région était composée de 9 cercles,4)

arrondissements, 1 983 villages et fractions, 606 667 habitants pour une superficie de 808 920 Km .

Avec l'érection du Cercle de Kidal en région aux termes de I'Ordonnance n" 91-039/P CTS '
du 08 août 1991, la région de Gao se limite de nos jours aux cercles de :

Gao Central

Ansongo

Bourem

Menaka

et la Commu

(Arrondissements

(Arrondissements

(Arrondissements

(Arrondissements

Central, Djébook, N'Tillit, Haoussa-Foulane) ;

Central, Ouattagouna, Talataye, Tessit)

Central, Bamba, Téméra, Almoustarat)

Central, Tidermène, Inékar Andéramboukane)

ne de Gao, érigée en Commune de plein exercice 1966.

Chacun des cercles comprend 4 Arrondissements, soit 16 Arrondissements se répartissa. t

entre 120 villages sédentaires et 22 à fractions nomades.

3. Les Services Techniques

Il serait fastidieux de parler des Services Techniques en détail. C'est pourquoi, je r:
contenterai de les citer en groupe selon la nature de leurs missions.

Services chargés de la Justice et de la Sécurité : Justice, Tnne de Défense tr"l, ;)
Compagnie de Gendarmerie, 7è Compagnie de la Garde Nationale et la Direction Régiona :

de la Police.

Iæs Services chargés de l'encadrement du Monde Rural : Direction Régionale c e

I'Agriculture, le Centre Régional de Recherche Agronomique, la Direction Régionale c "l

Génie Rural, la Protection des Végétaux, les Directions Régionales des Eaux et Forêts, c e

I'Elevage et de I'Action Coopérative qui assurent la mise en oeuvre de la politique nationa :

en matière de:développement et de promotion, de production agricole en matière de:

I
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développement et de promotion, de production agricole et animale ainsi que la formation , t

I'encadrement des paysans.

Pour les soutenir dans I'exécution de leur mission, il existe une Chambre Régionale

d'Agriculture. Elle constitue avec ses représentations locales auprès des pouvoirs publics, le s

organes consultatifs et professionnels des intérêts agricoles au sens large du mot.

I-es Services Financiers : la Direction Régionale des Affaires Economiques, la Trésorerrl

Régionale, la Direction Régionale du Budget, le Contrôle Financier, la Subdivision et 3

Bureau des Douanes, la Direction Régionale des Impôts qui englobe le service des Domaines.

Depuis le début de la rébellion, la région a connu une baisse dans [e domaine c r

recouvrement des impôts.

I-es services à caractère social.

Il s'agit de la Direction de la Santé et de I'Action Sociale, de la Direction Régionale c 3

I'Education, de I'lnspection Régionale du Travail, de la Direction Régionale de I'Offic:

National de la Main d'Oeuvre, de I'INPS, de la Direction Régionale de la Jeunesse, dt s

Sports, des Arts et de la Culture.

I-es Services de Génie Civil et des Transports.

Ils comprennent la Direction Régionale des Travaux Publics qui englobe la Topographie ,t

la Cartographie, la Direction Régionale de I'Urbanisme et de la Construction, I'Offic:

Régional des Transports et la Direction Régionale de I'Hydraulique.

I-es Sociétés et Entreprises d'Etat.

En ptus des Services Techniques, les Sociétés et Entreprises d'Etat qui existent dans la régic n

de Gao sont au nombre de 11. Il s'agit de :

* la Banque de Développement du Mali-SA (BDM-SA)
* la Caisse Nationale d'Assurance et de Réassurance (CNAR)

I
I
I

I
I
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I
I
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la Compagnie Malienne de Navigation (COMANAV)

I'Energie du Mali (EDM)

I'Office National des Postes (ONP)

l'Opération Puits

I'Institut National des Prévoyances Sociale (INPS)

I'Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM)

la société des Télécommunications du Mali (SOTELMA)

la Société Nationale des tabacs et Altumettes du Mali (SONATAM)

la Banque Nationale pour le Développement Agricole (BNDA)'

B. Les Activités Economiques

La région de Gao est une circonscription à vocation agro-pastorale.

I-es activités économiques portent sur I'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse, I'artisana ,

le tourisme, I'exploitation minière, les transports et le commerce.

1. L'Agriculture

Si dans la partie Sud de la Région, I'Agriculture est inhérente à I'existence des communauté ,

son introduction dans le cercle de Ménaka est relativement récente. Elle se situerait les années I92('

1930 à la suite des premières tentatives de culture de mil des Haoussa.

I-es grandes sécheresses des années 1973-1974, qui ont largement décimé le bétail or t

contraint certains éleveurs à se convertir en agriculteurs.

I-es techniques culturales demeurent assez rudimentaires.

Un vaste programme de cultures irriguées avec maîtrise de I'eau aété lancé depuis 1984 sot!s

la conduite du projet National d'Assistance aux Groupements Associatifs (PNAGA). Il existe envirc:r

50 périmètres irrigués couvrant au moins une superficie de 646 ha, de Bamba (cercle de Bouren )

à Ouatagouna (cercle d'Ansongo). Elle porte sur la culture du riz, du mil et du sorgho.

I
I
I
I
I
I
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I En plus du PNAGA, il a été lancé dans la région en 1992,le Programme National f :
Vulgarisatiorr Agricole (PNVA) sur financement de la Banque Mondiale et du Mali (85% et 15% .

I-es principales variétés cultivées dans la région sont : riz, sorgho, mil, patate, oignot ,

pomme de terre avec une gamme variée de produits maraîchers.

2. L'Elevage

Tout comme I'agriculture, I'élevage a subi les effets des années de sécheresse dans ceti l
région où les éleveurs constituent les 90To de la population.

La destruction du cheptel en 1984 a été estimée à 80To ; mais il est actuellement en voie c )

reconstitution.

Ceffe reconstitution est soutenu par I'Etat qui a créé un Projet d'Appui à l'élevage intitu i
"Projet Mali Nord Est". Initialement prévu pour la couverture des 6è et7ë régions du Mali, ure

partie de la République du Niger et une partie du Burkina Faso, iI a été ensuite limité par la Banqr,e

Africaine de Développement à une partie de la 7è région du Mali couvrant 90 000 km2 dont 70 0C C

km2 dans le Haoussa 20 000 km2 dans le Gourma qui concerne les Cercles de Ménaka, Ansongr',

Gao et I'Arrondissement Central de Bourem.

3. La Pêche. Ia Chasse. la Cueillette

La pêche est l'une des principales activités économiques pratiquées le long du fleuve par lt s

populations sédentaires des cercles d'Ansongo, de Bourem, de Gao Central, les Somono et Boz c

venus des régions de Ségou et de Mopti et les colonies Haoussa du Nigéria.

I-a Direction Régionale des Eaux et Forêts a estimé la production annuelle selon lrs

statistiques de 1992 à 30,354 T de poisson frais, L8,652 T de poisson séché et22,156 T de poisso'r

fumé.

A causse du braconnage et de la sécheresse, le gibier se fait rare.

I
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La cueillette est pratiquée surtout en milieu rural sédentaire pour les nénuphars et leur s

variantes et en milieu pastoral pour les dattes sauvages, jujubes, gommes et plantes diverses potlr

le traitement des Peaux. (1)

4. Les Autres Activités Economiques

I-es activités énumérées plus haut ne sont pas les seules activités économiques de la régior..

Ilya
aussi: I'exploitation minière, un début d'industrialisation, le tourisme, I'artisanat et surtout '?

commerce que la région entretient avec I'extérieur depuis des siècles.

C. LES PARTIS POLITIOUES BT LES ORGANISATIONS SYNDICALES

1. Les Partis Politiques

La vie politique de la région est animée par 9 partis politiques :

- l'Alliance pour la Démocratie et I'Intégration Africaine (BDIA-FASO JIGUI) ;

- le Comité Narional d'Initiative Démocratique (CNID-FASO YIRIWA TON) ;

- I'Union Soudanaise du Rassemblement Démocratique Africain (US-RDA) ;

- le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDT) ;

- le Parti Progressiste Soudanais (PSP) ;

- I'Union Malienne pour la Démocratie et le Développement (UMADD) dont le siège est à

Ménaka ;

- I'Union pour la Démocratie et le Développement (uDD).

Sans que cela soit très apparent I'influence des partis politiques est très grande dans la gestic n

du foncier.

2. L,es Organisations Svndicales

I-e mouvement syndical est mené par I'Union Régionale des Travailleurs du Mali (URTlv )
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qui esr I'Anrenne Régionale de I'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et la Fédératic n

de I'Education Nationale (FEN) qui est la fusion des 3 syndicats autonomes de I'Education-

l. L,es Organisations InÛernationales

Læ Fonds Européen pour le Développement (FED).

Læ Fonds d'Equipement des Nations Unies (FENU).

L,e Fonds des Nations Unies pour I'Fducation et I'Enfance (UNICEF).

Læ Programme Alimentaire Mondial (PAM).

2. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

Dans la région, il existe 2 types d'ONG : celles qui ont un caractère international et cellc s

qui ont un caractère national.

a. I-es ONG à caractère international

L'Association de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) qi i

assure la coordination des ONG et OI de la région.

Vision Mondiale Internationale (VMI).

I-e Secours Catholique Malien (SCAMA - CARITAS-MaIi).

L'Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP).

L'Association des Amis d'un Coin du Monde (LACIM).

b. tæs ONG à caractère national

Sahel Etude Action pour le Développement (SEAD).

Association TASSAGHT.
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L'Appui pour les Initiatives Féminines (APIF).

GUAMINA.

Groupe des Artisans Ruraux d'Intadeny (GARI).

Groupe de Recherche pour I'Amélioration des Initiatives des Populations (GRAIP

I
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3. I-es Associations et les GIE

Dans la région, il existe plusieurs associations dont 68 ont obtenu leur récépissé. Elles

couvrent le territoire régional ainsi qu'il suit :

Cercle Gao Central 38

Cercle d'Ansongo 9

Cercle Bourem 7

Cercle Menaka 14

Pour le moment, il n'y a pas de Groupe d'Intérêt Economique (GIE) dans la région.

e. [æs Organisations Féminines

Il existe une Coordination dénommée Coordination Régionale des Femmes. Cet :

Coordination a le caractère d'un Service Public. La Coordination est dirigée par une Coordinatric':

Régionale, Madame.

En plus de cette Coordination, il existe des organisations privées de femmes.

L'exemple le plus éloquent est I'Appui aux Projets et Initiatives de Femmes (APIF). L'API:
est une ONG Féminine qui appuie les initiatives et projets féminins à travers la région. Certain. s

actions concrètes sont déjà menées à Gao-ville, Tacharane et Thirissoro etc...

Toutes les fois qu'elle doit appuyer une action dans un village, I'APIF exige des autoritt's

coutumières de ce village, un papier autorisant les femmes concernées à exploiter la terre demandt:

pour une période de dix (10 ans) au moins. I-es membres de I'APIF m'ont affirmé que des papie s

de ce genre ont été déjà signés et délivrés par certains chefs de village. L'APIF appuie une multituc:
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de groupements féminins qui s'intéressent au maraîchage, à I'artisanat, à la pêche. Elle a doié

certains groupement de femmes de charrettes tirées par des ânes.

Parmi les Groupements et Associations Féminines qu'elle appuie on peut citer la FIDAM i
(Femmes Islamiques pour le Développement Malien) qui a créé un Centre Féminin de Formation :

éducation islamique, teinture, couture, cuisine. Il y a aussi ANCHAGAL et HOUMEISSA qui so rt

des Coopératives Féminines particulièrement spécialisées dans I'artisanat.

Une autre organisation dénommée Mouvement Régional des Femmes pour la Paix et I'Uni é

Nationale a joué un rôle important dans les négociations pour la paix au nord.
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IV. LA SITUATION FONCIBRE A GAO

Il ne nous paraît pas opportun d'entrer dans les détails de I'histoire de la gestion du foncit.r

et des textes relatifs à la gestion du foncier d'une manière générale ; car ces points ont é:é

suffisamment évoqués en maintes occasions.

Ce qui va servir de support au présent rapport, ce sera le problème foncier spécifique à ^a

région de Gao.

En foncier nous entendons:

I
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la terre ;

tout ce qu'il y a au-dessus de la terre, forêts, pâturages, champs (irrigués ou

animaux domestiques, terres surface (fleuve, mares, lacs, étangs etc..) ;

tout ce qu'il y a en-dessous de la terre, c'est à dire, ce qu'elle renferme aux

I'homme qui est le seul utilisateur de toutes les sortes de ressources naturelles.

pluviaux ,

;

S'il ne nous parait pas opportun d'entrer dans les détails de I'histoire de la gestion du foncit r

et des textes relatifs à sa gestion, il nous semble cependant utile de citer les grandes références dar ;

la gestion du foncier au Mali. Il s'agit de:

la Constitution de la République du Mali promulguées par décret 92-073/P CTSP du 2i
février 1992 (A1.5 du préambule, Art. 13, 15 etc...) ;

la Lni n" 86-91/AN RM du 1er août 1986 portant Code Domanial et Foncier ;

la Lni n" 86-44/AN RM du 24 mars 1986 portant Code Forestier ;

la [.oi n" 86-65/AN RM du 26 juillet portant institution, et fixant le taux d'une taxe C:

défrichement ;

la Loi n" 86-44/AN RM du 24 mars 1986 portant Code de Pêche ;

la I.oi n" 86-66/AN RM du 26 juillet 1986 portant Code de Feu ;

la Lni n" B6-66/AN RM du 26 juillet 1986 portant Code de Chasse et de Conservation ce

la faune et de son habitat auquel sont annexés trois textes dont la Convention Africaine poL:r

la Conservation et I'Aménagement de la Faune et de son habitat ;

le Décret no 31/PG du 7 juin 1960 portant promulgation de la [,oi no 60-4lAL RS du 7 ju r
1960 fixant le régime des armes et des munitions dans la République Soudanaise ;
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- la [.oi no 86-46/AN RM du 21 mars 1986 rendant obligatoires I'installation et I'utilisaticn

d'un foyer amélioré ;

Il n'existe pas de [,oi sur le pastoralisme au Mali. Cependant, la divagation des animaux e t

prévue et punie par la loi.

Maintenant, que peut-on retenir du problème foncier dans la région de Gao ?

A Gao, le problème foncier est très complexe et tourne autour de certaines notions ;t

expressions telles que :

- vallée du fleuve ;

- espaces pastoraux ;

- coutume ;

- cultures dunaires ;

- sorgho de mare ;

- nBéital mane" ou "Béital Fari" :

- fixation ou sédentarisation etc.

A. LES DIFFERENTES ZONES GEOGRAPHIOUES

I-e fleuve Niger traverse la région de Gao.

La partie du terroir située sur la rive droite du fleuve s'appelle Gourma. I-e partie située st,r

la rive gauche s'appelle Haoussa. Entre ses deux parties, le fleuve Niger, lui-même s'impose av( J

sa vallée.

1. I-e Fleuve Niger et sa Vallée

Comme nous I'avons vu, à quelques exceptions près, toute I'histoire de la partie nord du pa1 i
s'est jouée autour du fleuve et dans ses abords immédiats. Inutile de dire que le fleuve Niger l
toujours constitué et continue de constituer le centre principal d'intérêts, ce qui provoque en son lor- 3

les plus grands regroupements humains. Trois des quatres chefs-lieu de Carolo, le chef lieu de régic t
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et le siège de I'unique commune sont tous situés sur le fleuve avec une populations de 325 572 st:r

les 373 816 hbts qui peuplent la région. Ces circonscriptions riveraines comptent ll7 villages s'"r

120 pour I'ensemble de la région. Elles couvrent une superficie de 96 063 km2 sur une superfic.:

régionale totale de 175 867 km ( ).

On en déduit que :

les circonscriptionsriveraines comptent les 87,09 % de la population totale de la région ;

elles se partagent97,5% des villages et 81 ,3% des fractions nomades et couvrent 54,5 de 
^a

superficie totale de la région ;

la ratio population/superficie est très nette et permet aisément de comprendre I'importan& ,

socio-économique du fleuve ;

""r* ;TJ"T:rquoi, 
la quasi-totalité des grands Projets de Développement sont exécutés dans .a 

t

Projet National d'Assistance aux Groupements Associatifs qui s'occupe de périmètres irrigu, s

depuis 1984. Ce projet dont I'exécution est suspendue depuis quelques années pour diverse s

raisons, sera réorienté sous I'appellation "Programme d'Appui au Développement [oc: I

(PADL), toujours sur financement Caisse Française de Développement (CFD).

I-e Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA financement Banqu:

Mondiale/Mali).

I-e Projet d'Aménagement et Réhabilitation de 31 PIV en région de Gao etc...

De même, la plupart des ONG, OI et Associations mènent les plus importantes de leu^s

activités dans la vallée du fleuve.

La vallée du fleuve n'est pas seulement là où on fait des périmètres irrigués. C'est aussi -à

où on fait des périmètres à submersion contrôlée, objets de beaucoup de litiges liés au contrôle c:
I'entrée et de la progression de I'eau en début de crue. Qu'il s'agisse des PIV ou des périmètres à

submersion contrôlée, les taux d'échec sont toujours supérieurs aux taux de réussite et cela, pot r

plusieurs raisons dont les 3 principales sont : la carence des structures de gestion, les problèmes ( l
maintenance des installations, et surtout, les litiges surgissant après aménagement.
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En plus de I'irrigation et de la submersion contrôlée qui sont d'ailleurs des techniques tri s

récentes, on fait du riz flottant et le sorgho de décrue, le maraîchage.

Cependant, la vallée n'est pas seulement le lieu où I'on fait les cultures vivrières. Elle e t

aussi la zone d'élevage où trouve les bourgoutières naturelles ou régénérées.

[æ fleuve, c'est la zone de I'agriculture, de l'élevage, c'est aussi la zone de pêche et J

chemin des pirogues et des bateaux.

Cette multitude d'activités engendre des litiges plus violents les uns que les autres. [æs litigr s

entre agriculteurs sont les plus nombreux et sont fréquemment portés devant les autorités judiciairt ;
après l'échec aux différents niveaux de conciliation. I-es litiges entre agriculteurs et éleveurs et entr:
agriculteurs et pêcheurs sont très souvent réglés à I'amiable ou au niveau des chefs de village.

2. [,es Espaces Pastoraux

Il s'agit de grands espaces, le plus souvent éloignés du fleuve, soit sur la rive droi :
(Gourma), soit sur la rive gauche (Haoussa). Comme I'indique leur nom, il s'agit d'espace s

essentiellement propices au pastoralisme. Bien qu'il y ait quelques différences d'ordre climatiQUê *;f

écologique, il convient de les traiter sous la même rubrique. Cependant, il faut signaler que : l
Gourma contient plus de mares et que le Haoussa contient plus de puits. I-es droits coutumie s

rattachés à ces puits et mares s'étendent aux pâturages qui leur sont liés. Dans les grands êspâcê ,

il n'y a pas que des puits et des mares. Il y a aussi des pâturages qui contiennent souvent des variétt s

utilisées aussi bien pour I'alimentation de I'homme que pour celle des animaux, constituent ainsi de s

sources de conflits.

L'exploitation agricole des mares autrefois exclusivement pastorales est un fait nouveau r j
vers les années 1984, époque à laquelle le Gouvernement a commencé à initier ce qu'on appel:
tantôt "Sédentarisation", tantôt "Fixation des Nomades", généralement ce sont les hommes de a

"basse classe" qui ont cultivé autour de ces mares, même s'ils ne I'ont pas toujours fait pour ler r
compte exclusif. Du fait de cette pratique ancienne de quelques années, ceux-ci, avec l'éveil dt s

consciences sont-ils disposés à travailler dans les conditions d'avant ? Auront-ils des prétentiol i
d'appropriation ? Seules des études approfondies et le temps permettront de répondre à ces questior,s

d'extrême importance.
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Monsieur Duchamp, Administrateur Adjoint des colonies a décrit la coutume Sonrhai er

1935. Depuis, la coutume a évolué. Toutefois, de nos jours comme autrefois, il y a les formt s

d'appropriation et les conditions d'accès à la terre.

- I-es conventions, I'héritage, I'achat, le recensement.

a. I-es Conventions

La convention n" 1 du 10 juillet 1946 a attribué à certaines tribus nomades et à certait.s

villages, des terres le long du fleuve. [æs dispositions de cette convention constituent des problèmt ;

de nos jours liés à la situation administrative et aux changements du contexte écologique.

La Situation Administrative

A la suite des différentes réformes territoriales des populations du cercle de Tombouctou or t

des terres dans le Cercle de Gourma-Rharous. De même, des populations du Cercle de Gourm: -

Rharous ont des terres dans le cercle de Bourem.

I-es Changements du Contexte Ecologique

Læs rizières d'autrefois sont presque toutes envahies par les dunes de sable ou sont exondét s

(donc, non propices à la riziculture). [æs bourgoutières des années 1946 sont les zones les plt s

propices à la riziculture ; car les crues actuelles ne permeffent plus au Bourgou d'y pousser' I-c s

rizières d,hier qui sont exondées et apparemment abandonnées sont les meilleurs sites de périmètrt s

irrigués. Cependant, dès qu'on y touche, les anciens occupants réagissant de deux manières:

t< les plus sages empêchent la réalisation du périmètre ;

'F les autres, n,ayant pas les moyens de mettre leurs anciennes terres en valeur, attendent la f -t

des travaux d'aménagement et font des réclamations de droit.
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De I'un ou de I'autre côté, les travaux sont toujours bloqués-

b. [-e recensement des terres

En 1g53, Henri LEROUX, Chef de la subdivision de Bourem, procède au recens€ffient drs

terres, suite à la complexité de la tenure, objet de prétentions multiples. Depuis le recensement c r

terre est entré dans les moeurs. C'est pourquoi, I'idée de propriété individuelle de la terre es't

développée plus que partout ailleurs au Mali. Il arrive même que certains chefs d'exploitatior,

partagent leurs terres entre leurs héritiers avant leur mort. Aussi, I'héritage devient une forn':

d'appropriation.

c. L'achat de terre

Certains chefs vendent des parties du "béital mane" àdes gens qui en deviennentde ce fai''

propriétaires. A ceffe forme d'appropriation, on peut assimiler le troc. Exemple, une parcelle de teri e

sera cédée à un demandeur contre un certain nombre d'animaux'

C. IÆ "BEITAL MANE"

L'expression "Beital Mane" serait empruntée à la langue arabe et signifierait "la proptiété

de tout le monde", autrement dit, "le bien commun". Elle fait partie désormais des coutumes ci-t

milieu. Mais I'importance qu'il revêt dans la gestion du foncier fait que nous avons décidé de a

traiter à part.

En effet, le "Beital Mane" que certains appellent de nos jours "Beital " avec le même sen, ,

se compose de :

- les terres des exploitants morts sans fils (les filles n'étant pas héritières de la terre) ;

- les terres des exploitants morts et n'ayant laissé que des fils mineurs (selon, I'humeur c'r

chef, il les confie aux tuteurs des enfants ou les ajoute ai Béital Mane) ;

I - les terres omises lors du recensement par le colonisateur ;
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- les terres que [e colon a réservés comme passages d'animaux et qui ne correspondent p1 s

à cet usage ;

- les terres ne correspondant plus à leurs usages initiaux ;

- les terres qui n'étaient propices ni à I'agriculture, ni à l'élevage au moment du recensemer.t
de 1953;

- les terres exondées après le recensement de 1953 (terres nouvelles) ;

Avant, cet ensemble constituant un patrimoine villageois judicieusement utilisé par le conse.l
de village présidé par le chef de village.

De nos jours, le "Béital Mane" est géré par le seul chef de village. Dans le meilleur des ca,,
c'est seulement la famille du chef qui dispose de toutes ces terres qui représentent un pourcentaf J

très important des terres du village.

[æ "Béital Mane" est gété exclusivement selon le sentiment du chef de village qui I'utilir.:
à toutes les fins, notamment politiques.

Cette situation est au bord de I'explosion dans la région. Si rien n'est fait dans cê sels, :l
possible que les élections prochaines renferment la goutte qui fera déborder la vase.

Là-dessous, voici quelques anecdotes très significatives. Après mes deux premiers entretier j
avec Monsieur Hamidou Bounabari MAIGA, Président du Tribunal de Gao, j'ai eu I'impression q:,1

n'a pas bien compris I'objet de ma mission.

A notre 3ème rencontre je lui ai dit : "Monsieur le Président, quand nous, nous parlons c e

litiges entre agriculteurs, nous parlons aussi de ceux qui pourraient opposer les Chefs de village i
leur populations". Aussitôt, il a acclamé en ces termes : "maintenant, je me retrouve dans voti :
sujet... ".

i< Au cours de ma rencontre avec les responsables du

Monsieur Mamadou MARIKO, Chef de division m'a
résoudre le problème du Béital Mane, il aura résolu

Projet d'Elevage Mali Nord Es ,

dit ceci "si I'observatoire arrive à

tous les problèmes fonciers de te
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région".

Monsieur Zaoudar Talfi MAIGA est professeur de philosophie au Lycée de Gao- Entré à

l,Ecole Normale Supérieure de Bamako comme professionnel, il a soutenu son mémoire < :

fin d,études sur le thème "solidarité Traditionnelle et Mouvement Coopératif chez k s

Songhoy de la 7è région". Dans son mémoire, il a longuement traité du problème foncie',

celui qui lui a donné I'occasion de s'indigner de la gestion du Béital Mane. En se réf$ar t

à ce sujet, il m'a communiqué certaines statistiques contenues dans son mémoire : 82,23'i

de la population agricole disposent de moins d'un ha, chacun, soit 57,97% des superficit's

cultivées et 42,03 des terres reviennent aux 17 ,77 7o de la population. D'où l% de il

population disPose de 6 ha chacun.

Au cours de ma réunion avec le Mouvement des Femmes pour la Paix et I'Unité Nationalt ,

Mme MAIGA, née Tinténéré HAIDARA a déclaré : "si vous voulez trouver la solution €;l

problème de terres, il faut renouveler tous les chefs de village. Il donnent et retirent la ter:':

à qui ils veulent. ce sont des semeurs de trouble". ce ne sont là que quelques cas parmi tat't

d,autres évoqués contre la gestion du "Béital Mane" ; des cas tout de même édifiants'

Cependant, il faut que la décentralisation tienne compte de :

les intérêts communs effectifs ;

le liens historiques (il existe encore beaucoup de plaies mal cicatrisées dans cette région)

la vivacité du territoire et sa mauvaise occupation administrative et démographique due au'<

conditions naturelles ) ;

la problématique des mares pastorales devenant agricoles et la sédentarisation amorcée ;

les cas des populations recensées dans une circonscription, et installées dans une aut:3

circonscription où elles ont effectivement des terres ;

la précarité et I'insuffisance des ressources naturelles-



32

V. CONCLUSION

Quand j'ai été désigné pour I'observatoire à Gao, je me suis posé deux questions qui à mc r

avis étaient fondamentales.

1. L'état d'insécurité me permettrait-il de travailler comme je le voudrais ?

2. Qu'aurais-je à dire d'une région qui, à ma connaissance n'avait que quelques litiges mineu s

au plan foncier ?

A mon propre niveau, je m'étais donné des apaisements par rapport à la lère question ; c: r

ceux que je trouverais à Gao (Sudistes comme Nordistes), sont des maliens comme moi. Donc je r :
me sentais pas seul dans une situation. Ensuite et surtout, je ne me sentirais pas étranger au milier ;

car j'ai passé 5 ans de ma carrière de Commandant de Cercle dans la région de Tombouctou dor t

3 ans à Gourma-Rharous (limitrophe de Bourem dans la région de Gao).

A mon arrivée dans la région, j'ai trouvé que I'insécurité commençait à devenir un souven r
grâce aux efforts fournis par toutes les parties impliquées (administration, mouvements, sages':t
partenaires au développement).

Différentes rencontres ont eu lieu à Gao, Bourem et Ansongo. Ces rencontres ont éi j
décisives. D'importants engagements ont été pris dans le sens du retour de la paix. De nos jours c n

peut réellement croire que la paix a commencé à se rétablir effectivement.

Iæs preuves sont simples :

les gens se déplacent dans le Haoussa maintenant sans escorte (Bourem-Gao, Gao-Kida ,

Gao-Ménaka etc...) ;

[æs foires hebdomadaires ont commencé à reprendre (exemple : Djébook).

Il existe encore quelques doutes sur la planification du Gourma. C'est pourquoi, les escortei

continuent entre Gao et Hombori. I-es Mouvements et Fronts Unifiés de I'Azawad qui soj t

résolument engagés dans le processus de retour de la paix sont actuellement affelés à I'assainisseme, t

de la situation dans le Gourma.
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I-e Gouverneur de la région, le Colonel Tiécoura DOUMBIA, a fait déclencher une vasrs

campagne de réconciliation et a invité les Commandants de Cercle à mettre en place dt s

Commissions de Réconciliation et à faciliter les contacts inter-communautaires de réconciliatic I

conformément aux conclusions des journées de concertations sont mis en place pour le suivi dt s

mesures de réconciliation et de retour effectif de la paix'

une importante rencontre entre communautés nomades et sédentaires est prévue et poutre t

avoir lieu à Gao au mois de mai 1995 sous l'égide de I'Administration. Tout le monde espère qu:

cette rencontre de Gao sera I'aboutissement des efforts pour me retour définitif de la paix'

Concernant la question relative aux problèmes fonciers, mon séjour de deux mois dans a

région m'a permis de savoir qu'à Gao, il n'y a pas que des litiges mineurs'

Il y a plutôt de très graves problèmes fonciers, aussi bien, dans ta vallée du fleuve que da|s

les espaces dits pastoraux et qui sont de nature à bloquer le développement.

Dans la vallée, les problèmes existent dans les périmètres irrigués, dans les périmètres i

submersion contrôlée, dans les bourgoutières. L'activité de pêche n'étant jamais tenue en comp ]

dans les aménagements, les milieux d'évolution de la faune aquatique est très souvent obstruée' To: t

cela est impliqué par une coutume rétrograde et fortement désavouée.

Dans les espaces dits pastoraux, les problèmes ne sont pas encore aussi apparents. cependan',

tout homme avisé doit s'affendre à l'éclatement de litiges graves dès le retour de la paix av€ l

l,évolution du phénomène de sédentarisation et la mise en oeuvre de la politique de décentralisatiot '

Eu égard à tout ce qui précède, sans négliger les autres aspects, certains points mériter t

d'être étudiés avec plus d'attention sous forme de thèmes-

Aussi, on pourrait avoir comme thèmes :

(ler Thème) :

Dans ce thème, on étudiera à fond :

les formes d'appropriation et d'accès à la terre ;
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la situation des villages sans terroirs villageois ; car il en existe. Ces villages ne peuvei t

entreprendre aucune action sans I'autorisation des villages sur les terres desquels ils sor t

installés ;

I-es problèmes liés à I'aménagement des périmètres irrigués et submersions contrôlées :

les problèmes liés à I'exploitation des pâturages ;

les problèmes liés à I'exercice de la pêche ;

la coutume et ses effets sur les actions de développement ;

les différentes formes de litiges et leurs traitements.

2. L'Evolution du Contexte Socio-Economique des Espaces Pastoraux (2è Thème)

Dans ce thème, on procédera au recensement des ressources naturelles : mares, puits, plaines i:
fonio, de cram-cram, forêts classées, pâturages, les différents modes et périodes de mouvement dr.s

animaux, les terres salées et autres ressources, les sites de sédentarisation opérationnels et ceu (

envisagés, les différents problèmes rencontrés dans les espaces pastoraux (anciens et nouveaux).

3. Décentralisation et Foncier (3è Thème)

Dans ce chapitre, on étudiera dans quel sens la décentralisation pourra améliorer la gestion d,.s

ressources à partir de [a responsabilisation des populations concernées.
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VI. LISTE DES SERVICES. ASSOCIATIONS. O.I ET ONG RENCONTRES

Compte tenu du nombre très élevé des personnalités rencontrées la lecture de leur liste sere -t

fastidieuse. C'est pourquoi, nous préférons communiquer la liste des Services, Associations, OI "t
ONG dont nous avons rencontré des responsables soit en réunion, soit en tête-à-tête. Cependant, I

reste entendu que nos documents de travail permettant d'identifier clairement tous ceux que nor's

avons entretenus des problèmes fonciers de la région de Gao.

Ceci dit, voici la liste :

Gouvernorat Gao

Cercle Gao

Chambre Régionale d'Agriculture Gao

Direction Régionale Eau et Forêts Gao

Direction Régionale Travaux Publics, Cartographie et Topographie Gao

Direction PAPIV Gao

Receveur des Domaines Gao

Direction Régionale du Génie Rural Gâo

Direction Régionale Elevage Gao

Direction Régionale de I'Urbanisme et de la Construction

Direction Régionale Agriculture Gao

Association APRAM

Direction Régional du Plan et de la Statistique Gao

Direction APRAM

Projet Elevage Mali Nord Est Gao

Direction Régionale de I'Action Coopérative Gao

Bureau APIF

FIDAMA (Femme Islamiques pour le Développement Malien)

I-e Mouvement Régional des Femmes pour la Paix et I'Unité Nationale

ACORD ONG

VISION MONDIALE II

ADCB II

AMACAPE II

APIF II

TASSACHT
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26. LAOIM

27. AFVP

28. GAIRDS

29. SEAD

30. CARITAS

31. Pompe Issa Ber
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