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PREFACE

La zone Mali-Sud est une des zones d'agricultdrè et d'élevage importantes du Mali

où le phénomène de la dégradation "it d".renu de plus en plus alarmant. Des

institutions de recherche, oes structures de développement et des villageols y

collaborent afin de trouver des voies et moyens de lutte contre la dégradation'

Suite à des recherches exécutées par le Départernent de la Recherche sur les 
t 

"

$ystèmes de production Rurale (DRSPR) actuellernent appaléeEquipe systàme de

production et Gestion des Ressources Natureltes (ESPGRN) de l'lnstitut d'Economie

Rurale lER), la compagnie Maltenne pour le Dévefoppernentdes-Textiles (CMDT)'

a démarré en l 9g6 avec un soutien de la Coopération néerlandaise et I'appui de

l,lnstifirt Royale des Tropiques (KIT) un Proiet Lutte Anti-Erosive (PLAE)'

Ce proiet, actuellement la Division Défense et Restauration des Sols (DDRS)' relàvs

du service Gestion de Terroir de la CMDT. La DDRS est chargée de la formation de

l,encadrernênt çMDT dans la vulgarisation des technigues de lutte anti-érosive' Le

programrne de lutte anti-érosive âe ia CMDT est caractêrisô par:

I, Une napproche village' qui consiste à senslblliser les populatiorts pour la

lutte contre la dégradation aboutissant à une décision collective d'agir contre

ce fléau. suite à cette décision une équipe technique villageoise estÏormée

aux différentes techniqu€s. cette équipe sert de relais entre I'encadrement

CMDT et le village'

z. La vulgorisation de méthodes et techniques qui peuvent ôtre mises en oetryro

par les villageois eux-rnêmes, .avec leurs propres rsssources humaines et

financiàres.

La philosophie derrière cette dérnarche est non seulement de prolnouvoir une

extension rapide du programme dans la zone Mali-sud à travers l'encadrement

CMDT, mais aussl de senêibiliser et responsabilis", i"* villageols pour aboutir.à une

meilleure gestion de leurs ressources naturelles' A traverJ ta |utte anti-érosive' le

village se rendra compte que l'efficacité de cette lutte est liée à la gestion des

parties du terroir qui se trouvent en amont des terres à protéger contre l'érosion:

res zones de parcours et ra zone syrùo-pastorale. Tant que la dégradation de ces

zon6s n,est pas freinée, res terres agricoles ne psuvent pas être bien protégées' La

gestion de ces zones collectives impliquà que le village s'organise, sl nécessaire en

associant les villages voisins. Vu *ou" eet angle, lâ tutte anti'érosive peut être une

porte d,enûée popr arriver à la gestion dés ressources naturelles au niveau

(interlvillageois. L,expérience dêcrite dans ce docurnent est une des tentatives pour

arrivgr'à une tells gestion'

Ce document est le fruit d'une collaboration entre la CMDT-DDRS' le KIT et

I'ESPGRN, faisant partie du cRRA-Sikasso, La version finale sera publiée par le Klr

en 1995.
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RESUME

La zone Mali-$ud est une des zones d'agriculture et d'élevage importantes du Mall
où le p,hénomène de la dégradation on est devenu de ptus en plus alarmant. Des
institutionS''de recherche, des structures de développement et deg villageols y
collaboreàt aftn de trouver des voies et rnoyans de lutte contre la dËgrdaûon.

'siwaai est un mot qui slgnifie, en lâirgue Minianka, 'brousss sàche'. C'Ëbt le norn
que les vilhgeois engaçiés dang u.n pr'ôgramrne de gestion des ressoulceà naturslbs
au niveau d'un {prroii inter-villageois au Mali-Sud près de Koutiala, ont donné à la
zone gui regroupe les torrofrs de six villages, Elle constitue pour les vllfageols et les
Services Techniques irnpliqués une zone test Gestion de Terroir Mllagoois (GTV),
où une méthode est développée et testêe pour arriver à une utfisation durable des
rassources nattrrelles par les villageois, sous leur propro rebponsabifftô.

Dans ce document I'expérience Siwaa, démarré en 1989, est d6crit en d6taff.
L'approche ,,suiyi6 consiste essentiellement "à' appfendre aux cornmuntUt6s
villageoises comment anafyser la disponibilit6 des ressources natureflee en foncûon
des diff6rentes utilisations et à se fixer quelques règles sirnples à rerpacter par les
utilieateiirsi Ceci sous-ontend uns organisation Villageoisd capable d'ldenilfier les
probfèmes de I'ijtifisâtioh des ressoufces naturefleg, de proposor et do falre
appti{uelde.s rnosurbs de gèstion et d'atn6nâgemont. ll est suppotô quc les
structurcs adminieÙativor, d'encadrernent et de recherche collaborcnt of tppulent
fes villageois dans co sens . ; ' i 

.;.:..

Les cyctàtnas du produadoh ot la gestion dr: ressources natureller

Le Siwaa est situé dans la zone agro-climatique de type Soudanienne, avgc une
pluviomËtrie moyenno annuelle entre 8OO et 1 OOO mtù1. Les terres actrrolfement
utills6es,pgu"1l'agrieullure occupent plus de 5O% de la superficie du tenolr, ce qui
correspond à-peu près à la superficie cultivable, Des tsrres marginales commoncont
à être cuhiv6es. Seulement fe,village de M'pérebso connaft une presslon agrlcob
rnoins.6lwée. L'introduction de la culture attelée a fait augmsnter le nornbre des
boeufs de labour et une partie des revenues de la culture du coton est invesûe dans
le cheptef'bovin. Ceci a transformé les agriculteurs en agro-pasteurs pratiguant un
âlevage:sédentaire axé vers les bovins,

Le réginra foncier se caract6rise par un'e coexistenco du droit foncier coutumier ot
du droit moderne. Les terres non-immatriculêes, dont csltes occupéss par les
paysan$t,Fppartiennent à I'Etat; mais le droit foncier moderne reconnalt les droits
coutulttlers individuefs et collectifs comme droits d'usage. 

.

Selon le droit coutumier, fEs pâturages sont a-ccessibles à tous, autochtonss €t
étrangers, ll n'existe pas un code pastoral pour réglementer f'expbitation des
pâturages, des points d'eau et le passage des troupeaux,
L'exploitation iles rossources forestières selon le droit foncier ooutumier est libre,
sadf pour les bois sacrés et certains arbres fruitiers. L'exploitation du bols est
r6glementée par le code forestier.



Les ressources en bois du Siwaa sont menacées. L'exptoitation massive du bois à
des fins commerciales, pour satisfaire les besoins en énergie de la vilfe de Koutiala,
par des charretiers étrangers a été citfe par les porautaiions comrne fe premier
facteur de dégradation de la brousse, aû début du programme test.
Le second problème face auquel les villageois se sentaient impuissants est la forte
pression des grands troupeaux des commerçants de Koutjalaiet,d',autre6 éleveurs.
Cette situation serait à la base de conflits entre ces éleveurs et les agro-pa$teurssurpface. ,..

La démarche suivie

,tl

ilt.

t.q.

L'objectif du programrne GTV était d'élabofer st de tester une démarche pour
arrivgr'àiune meifleure gestion de terroir par,les vitlageois, basée sur une utilisation
durabfë 'des'Tessources naturelles, , :

Les différenteÉ êtapos à distinguer sont les suivantes:
tr.: l'''r:(i '

1 Mise en plâbe d'un cadre de concertation,des se*ic"s intErvenants
2 Choix de'la zo1le d'intervention et des villages, .d . i . i

3 Diagnostic
4 fnforrnation, sensibilisation et formation des villageois

; 5i',i$i:ffi:exécution 
des sorutions

,,,:i1in. ' r:. ^1 1)-a'/1-'i '':'?"'! 'l I :r I l-i 'tl'ii';i ;

ll faut noter que ces êtapes n'ont pas été clairement définies,ou, planifiées dèS le
début"'Lé prograrnme 'Siwaa peut être considéré coirnrne.un prograrnme jqul''s€
planifiu au fùr et à mesure dans une concertation continue entre les $ervicêb
Techniques et les villageois

j' '1 i :'

Afin d'appuyer les villageois dans l'exécution d'un programm*.0* gestion des'
ressourcds nâtrlielles, il sepblait être indiqué dg cçnstitr-ler. un Groupe Technique
des représentant3 de5'différents $ervices Tàchniqdô et dlautres intervenants, tout
en associarit l'âdministration iocale. Ceci permettrait drintégrer et de coordonner
les actions. La CMDT (Compagnie Malienne de Développement des Textilesl est
I'organisme principal de développeme.pJ dans la zone, Les autres services
techniquês opérant ijans la zone sont piincipalernent la ,Direction Rfuionale des
Eaux etForêts TDREF} et celle de I'Elevage (DRE),, L'Equipe Recherchesystème et
Gestion des Fesbources Naturelles (ESPGRN) de Sikasso, ost charg6 de la
recherche-système dans la zone.

Les problèmes et solutions testées

rFessources ligneuses: Réglernentation de
Régternentation de I'exploitation du bois
Reboisement; Diversification des revenus;

" 
t

l'exploitation du bois par les étrangers;'
par les villageois; Foyers améliorés;

Défrichement amélioré.
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rLirne and.éroelve: llgnes en cailloux, haies vivas, bandcs enherb6es, ÛaltÊmont

de rigobs, producûon de la fumure brganiqus' - 'r' ; 1' i\

Rôrultatr obtonus

Le dëgré de dutabttiû d€ I'utltisatton des tessourcâs naturcllcÉ

Ëi* î"" 0"" aonneâs quantitarives sul t'utiliSdtion acttellc no solont pts

iii-iUÉg, "" 
peut-con"iur" qtr'il y a eu ule ailrâlioradon da I'utitration des

.rogsources n"trr"n". J"n. le sens ds-durabllit6. Cetb am6lloradon eet en falt uno

dlminution de ta vtæsse u'À b dégradatlon, car les invesds3amonbpour augmônt3r

Ë'piiOi.t iO et la durabilité n'ônt pas (encore) étÔ suffFsnts'

négbmantatton vltldgeoise et mesures d'aménagentent
Les posslbilitÉs d" t6;;""dti;-vlllageolse sà dôfinlssont pÛ 

-rapport 
eu cadre

lurldique en vlgueur, èomme traduites entre autres dâns te code foncter ot lc cod€

forestlEr. Ceux-ci 
"oni 

â I'h"ut" actuelle en ielecture. Dans le cadre du proglammo

test siwaa, a", po"rùirites de réglementation localo ont ôtÔ offeros à titre

exceptionnel' r..--: r ,^âra, l,avnrairntia t ptr dos
Lesvi||ageoisontl6ussiàrég|er|'elp|oitationduboiEetd.spâ'cour|,, 
étrangers avec t'fi;' O"s-s"t"1".'b.technlques. Ensuite .b disct$sion est

commdàiée 
"ur 

unJleinr"ntàiion oe I'exploiiation par las vlllages oux-mâmes'

ËËi"Iii;;"-';;';"êôffi;; les srandos lisnes d'une conve-ntion looal€

conceirtànt l,exploltatiorides ressourêes naturellei ont 6té accept6es par bs alx

vi|lagesen1994.L'exécutiondecettoconventionloca|ersstegncorcàfelre.

1{: ',3usûdu,lci ll n,y a pas eu l'augmentation att€ndue du niveau de rba[sotion des
, i-i: orr:;;16gsfds LAE coltsctlves bien guo certôines rxrsures aient donné b nOpeiblttô cux

"" Ùifràgeotb da ggt"t oà"inàge'"i:*temes reur tErrolr' Lq zone S-lwaa n:"Èh'ppe pag

aux phénomèn"" 
"onrËiJi 

Cans l'ancien bassin cotonnier de Koutiala, 'g1l,ll y a eu

un développeme*;;;;i;;;";mpagne d'une mon6tarisatlon dc la proûrcdon et

un cgrtain effritemÀi JE b cohéslonlociale au niveau des villages'

''-' êbttalrtir"tîoà instÏtutlànn:ette-" ':'' r:

Les selvices Te"rrniquà.'àii trouvé une forme,de'concertation ot do colhboratlon,

6t ont adopté utlo âpproche participative.des villageois' On a pu constttor qus do

plué en plus, la 
"JJtJi""rià" 

se traduit par la-concepdon et I'ax6cudon des

irogtammeg collaboratifs sur le terrain'

La co||aboratron Gnt'o les Services d,une part gt ]a popuhtion d'tutrê p.rt a ôbout|

à une atmosphgr" J" 
"o"tià""e, 

permettant une meiiteure communicttion' Ettblif

une bonne cofnooia-toientr" iiiter"nt Services ost un pTocossus qut prend du



':,

temps, mais avec I'existence de plusieurs exemples le temps d'apprentissage peut
diminuer à f 'avenir, car des procédures auront ê;té développés et il existera déià une
compréhension aux niveaux supérieurs pour soùtenir les programmes.

A I'heure actuelle, presque chaque Cercfe administrative au Mali-Sud a initié un
cadre de concertation composé des intervenants pour êntamer un programme GTV-
test. Les programmes GTV sont aussi de plus en plus associés à fa politique de
décentrallsation.

, , .. i{:

Organisation viltageaise autaur' de''la gestian des rsssources naturelles
,, , D.ans la zone SIWAA les villagds ont pris l'habitude de coflaborer et ont crôs une

fofme d'organisation qui permet d'améliorer la gestion de feur brousse. Dans le cas
du Siwaa les villagÊs ont 'décidé de former un comitê villageois et aussi inter-
villageois. Ce darnler est constitué par 3 dôféguÉs de chaque vlllage, y compris des
délégués femmes. Les utilisateurs non-résidents au vlllage n€ sont pas sncoro
impliqués dans cette forme d'organisatlon.

De fagnn générale, plus d'attention devrait être pay6e aux processus de
communication et de concertation au sein des villagos, entre les vitlages, et entre
fes différsnts acteurs irnpliqués dans un programme GTV. Les expêriencegdu Slwaa
ont montré qug la faible circulation de I'inforrnatlon au sein du vlllage et I'influence
lirnitée du comité inter-villageois sur la concerta$on et la prlse de d6cision
villageoises'posent des problèmes d'opérationnalitd, et donc de d'efficacité du
programme.

La légèreté de l'approche suivïe
Une approche légère est indispensablg pour pouvoir 'servir' les 4,500 villages de
la zone Mafi-Sud. Ceci demande des procédures et modslités d'intervenûon qui sont
réplicables. Ceci veut dire égafement que les fonds de I'extérieur soient limitôs à un
minimum vital et que le cadre institutionnel supporte les interventions.
Jusgu'ici les différents participants du programme Siwaa ont travaillé av6c làurs
propres moyens, chacun inlelenant dans son domaine de compétence.

Avant tout, la répficabitité de I'approche est fonction d'un cadre institutionnel et
juridique favorable à une responsabilisation villageoise, L'objectif final, un6
utilisation durable des ressources naturelles,,ne peut être atteint gue si fe contexte
économique permet aux villageois de faire des investlssements dans cê sêns.

poursuite Slwaa . ,.!,,,,,. ,., I 
tv,'--.,,t ;.:: .,. ,.,.,i ,

Le test $fWAA a permis et continue à perrnsttre, de développer des approches et ,

techniques avsc la population et I'encadremqnt, pour arriver à des systèmes de.
production plus durable. Les résultats sont à mettre en valeur par les Services ,

Techniques présents et d'âutres prograrnrnes, à la demande des villages.

' 'Ti,;''i
irir"',



Autrer expûlencer GTV danr lc MaI-Sttd

Dlffôrents programmos GTV Bont actuell€meniEn cours ou Mali'Sud. Aucun dgs

ptogtarnrÀa ri'a encore dÔpassâ h stadÊ 'tost'. On corutate qu'il y a d1 dos

rppr6ntissagos, 6t dês leçons tlrâæ.
Cârtalns deles programmes GTV sont €xécut68 par l'encadremont r$gulier sur
placo ot sans moyôns supplômontait€s. D'autrcs ptogrummos disposent d'un fonds 1 ..
àe financement dt d'un càordinatsur addltionnol et/ou der {quipee des tschnlciens \ \
addltlonnels qul vlonnent en 4pui'

Affn d'attelndre I'objectif flnal, c.a.d. des approches GTV rbouû3s|nt à une

utillsaûon plus durabla et producdve des reesource3 natursll€s, uno oondltlon
lnpofifito æt I'hârmonisason dos modalttÔs d'lntsruenton et des môsrrrc3

Incltâtlvos des dlff6rents progr.mmô3, Cecl nécerslte unô cootdinaton snta Ls
proglammcs y compr6 urie côncertaûon avec leg difftrents brlllcurg ds fionds.
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INTRODUCNON

,siwaai ggt un mot qui signifie, en langue Minialka, 'brousse sèche" c'eilt le nom

gu6 les villagec,is engagés dans un prof,ramme {e gestion {eqlessources 
haturelles

au niveau d,urr terrgir. inter-viilageoislu Mari-sud près de Koutala, ont donné à

cdtte zone qui ,egroufeles terroùs de six villagos. Eilo constitue pour les Vilhgeois

et les services fechnù;;; ilbiiquer une zons test, où une méthode est déveloPp6e

,. et testée pour arriver à une-utilisation durable des ressources naturelles par les

.;'vi|tageois,sourl|eurpropreresponsabilité

La politiqu€ malianne en matière de lutte contrô ia dôseqtifidâtldF, tradirite en I987

dans un progra{nrne Nationalde Luttecontre la Désertiiicatron tFt'tLcB}, rbpose luf

uno plus gr"nà" implication des poÉutatlon" rurales à.traverb d6g acdons intégrées

par,,zone aglo-écdloglque ou par tefroir "villagêois, :"
j.. {i r { ' 

^ -. - l^ rF^-,
,) rt .

ll existe,flr/sieurs définitions et interprétations du coneept Gestion de Terrôlr

Villageois l(G,îv). cellqs-ci varient d;il; approche'pour arriver à la gestbn

vigageoiso 
,des ressources natureiles du terioir à une nouvelle approche de

dôveloppement intêgrÉ.'Ëe schôma Directeur du secteur Développement Rural au

Mali opte,.oans ,n Jou"i'Jgtiopérationnalité et de réplicabitité' pour uno approche

GTV 'lêgère et spécifique,. cette approche consiste ossentielfement 'à apprendre

aux communautës vilrggeoises comment affecter les ospacos ontro les dlfférentes

utitisations et à se. firier quelques rggres îi*prtr à respecter' par les utllisateurs'

(MAEE, I gg2), ,Ceci 'our-rntend 
une organisation villageoise capabfe d'idontifier

les problàmes di{ l,utilisation des ressoùrces naturelles, de proposor et de faire

appriquer oés fil€sures d; gestion st d'arnénagem'nt' ll est supposô que les

structures administratirr*r, oîencaorement st de recherche collaborent et appulent

les villageois dans ce sens'

Danscodocum€ntunprogrammeGTVdanslazoneMali-Sud'-dôman6ent989'
ost décrit en détail pour voir oans qr|ette mesure leg villageois ont pu fixor dos

rôqtes dans rc 
"Ii'r'iù"à 

meilleure urilisation oe teur t"rrolr, comment calbsd ont

été rospectéê-ï;;;i t"" oitter"ntr participanæ au progrrmme ont pu

'' 
" i' t. . iJf"uoJ"t et d6finir leur responsabilitô'
'''''.lt.,.-.-""r. nO OStfAib SUt

Avânt de, présêntsr l'âpproche suivie.' une bràve deëcription de la zot
., I b ptâh agrono;il;;Ë;"4conomrque, oiinsti'rutionnol' En$dt , les dlff6fent'3

r.étapesder'"ppriliî*"îrùsontpresdntges"ïOioutO".'Danslechapitretrols'bs
prob|èmesio"itiie'"t|esso|utlonstu'tl""sontprésgntôs'Dansbchapltre
suivant, 4"" r"c""'io^t'iileu" qu"nt a rippio"n" suit'i" "t 1-llftnence 

pour la

sauvgsard€ ot Ëffi;;;iil i" Ë proauctiiiiô d"" t""toutceg naturelbs ûr Èrolr

vtfiasbois. ,-" "iii;illJ,-"iil;;;" 
d"";r',pti.n bràre des astros prostamne3 tost

GTV au Mali-Sud'



2

DESCRIPTION DE LA ZONE SIWAA

1.1 Superficie et poBulation

La zone siwaa est située dans le Mali-sud, au sud-est de la ville de Koutiala, etrêgroupe les terroirs de six villages: Sinsinr, rcanif.o, Namposséla, M,péresso, Try
'. ,l ", 

Try lf {cf. carte f .1}. La superficie totale du siw"" .*t de 15 605 hectares.

' ' Dans fe'temps, fes habitants vivaient ên communauté dans des aggfomérations demÉisons en banco recouverles db terre ou de paille. De nos jours, te mode det'habitat a chartgé et les hameaux de cultur"* p"rs"més dans la zone qui n,étaienthabités gue pendant la saison des pluies sont devenus des concessions,
Actuell€ment, le nombre d'exploitations agricoles dans le Siwaa est rutow OïSSO.

Le Siwaa comple environ 6 gOO habitants ( 1 g.g?1, La densité moyenno de la zoneest de 41 hbtlkrnz, mais varfe de '18 frbvËniz' à M'Péresso à lO hbt/k;i' À
Namposséla (Cf . Tableau 1 . 1 l. La population du Siwaa est essentiellernent d'ethnie
Minianka;, il y 'a quelques habitants d'ethnie peuhl, Bambara et Dogon, La
population cornprend des rnusulmans, des,anirnistes et des chrétiens.
Tableau l.'l La zone Siwaa: population et supcrficièsi

1,2 Historique dss viffages i ,,,,^ ' i1,,' '

Dans la zone Siwaa, il y a des tiens historiqûes entre certains viltages. Les villages
de Narnpossêla, Kaniko. Try l, Try ll et M'Péresso se sententtraditionnellernentliés
par une sorte de serpent innocente gu'on rencontre dans chacun d'eux. Ce $erpent,
appelé "korloo na to" (korloo = notre père) avait donn6 son nom à un espace
g6ographique regroupant les cinq villages plus d'autres vilfages environnants.

'.:,.

Source: CMDT/DDRS, 1992.
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Try est d'origine un hameau de culture de M'Féresso, Les rites de fécondit6 des
terres collectives se font encore à M'Péresso. Le village de Try a été divisé en
deux qusrtiers, suite â ,un conflit fratricide (vers 1 8801. La partie vaincue sst restée
longtemps à Kaniko, et apr$ffleur retour leur ancien quartier est deVenu le village
Try l. Aujourd'hui, les deu; quartiers ont chacun le statut d'un villdge autonorrrê,
bien qu'il existe des liens étroi.tes et parfois de rivalité entre cos deux villages.

Narnpos$Éli' pqrtÊ 'pg 1|pm, en mifieu''Minianka. Selon uns rutr€ version, uD
proprffiire dçg bovlnp q oanfit{ls qq6 tous fes jours une'de ses vaches e'6cartalt
du fgçtq Cpn Ênllrtpllx et'âllnlt gg;rpBqËer à I'actuel site ds Namposgéla, L'animal a

.perblqfrFf|pnropitt1a1reqr,çjoinf.|'çp$r9,it..
'.. 1 

' ,

Le village Narnpgçfi{h vigndralt qç Kaniko. Selon la tradition orale, une vsuve Peuhl
a*.c[qrçhé asile â KaniËô;* qui: ttit *' installé ou bord du marigot (de I'actuel
f{"mÊgiiiÉ.lrluvRc son troupeau, loin des Çultures. Elle a fondé un hameau qui s'est
aeiqnCl, 9Ê hçrnçhp€ pris le nom de oNu-kaan" (village des boeufs| et de nos jours

Le villâge'de'Nfmpp*sÊ1" ir'cqdçrr p[U,ç I?.1,1:#rr"g,.?tjgg$le.*g, f,3Fl.ho.{vg.*;lp,ppf 1
L€ vilHg€ oe Ngmp.osç.9ta a q9.n["rH PH,"r l?rq J{F"9,3I.Tggtf€ q9 F,?8,|5o"jvs..s
Avant le retour des villageois, une famille- forgeron s€ elrait instgilôar

L
'' .t
''tT

r:1.

expliquerait que la fonction de chef de terre est assurnée p3{rJ|qngignne fàmillc
fondatrice et celle du chef traditionnel par la famille forgeron. Sefdô ËFrtrins, il y
a aussi des familles à Namposséla vonues de M'P6resso, qui aurçient enffirc ult
droit d'attribution cles terres entre M'P6resso et Nampossâla ' (Coulibafy'*Ét
Joldersrnô, 1991 l,

'.!
Bien 4u'il y ait eu des conflits fonciers entre les diff6rents villagêe, ceux-ci semblent
être aFsez rares et dan$ la plupait des cas rdgbs à I'amiablo. Les conflits ofiti
surtout eu lieu entre Kaniko et Namposséla, Kaniko considérant Namposs6la coftunê.a1
un étranger installé sur son terroir. Aujourd'hui de façon g6nér!fe, leÈ habitants'
des différents villages $ont soucieux de sauvegarder les rapports de bqn voisinage.

1.3 Système admihistratif

Traditionnelloment, les fpnctions politiques de la comrnunauté étaientassumées par
le chef de village. Les dé'cisions de ce dernier étaient entêrinées par I'assernblée des
anciens , l

Aujourd'hui, if existe une certaine'ôoexistenco du système administrâtif couturnier
et mod€rnê, Au Mali les circonscriptions administratives sont la Région, le Cercle
et I'Arrondissement, chague arrondissernent étant à son tour cornposé de villages.
l\u niveau du village, il y a un chef coutumier et,un chef administratif, qui sont
assistés par ultconseil des anciens. t

ii; ::!'

Au niveau de ''dhaque circonscription administrative il existe un Comité Locaf de
Dêveloppement {CLD}. qui est un organt! de programrnation de coordina'tion et
d'6valuation en rnatière de développement économique et social. Le CLD est
cornposé des chefs des Services Techniques, des représentants de certaines
associations de la circonscription et des chefs de la circonscription administrative
à l'échelon inférieur.



t.:

La zone Siwaa est repqfiiË..Oministrativement entre deux Arrondissements, cetui "
de Koutiala et de Molobola.

1.4 Régime foncier

Au Mali, le régime foncier se caractérise par une coexistence,du droit foncier
coutumier et du droit moderne. Les tefreb non-lmmâtricUlées, dont celles occttFées
par les paysâns, appartignnentà I'Etat; rtrais le dfolt foncier modelne reconnalt les
droits coutuntiers indivlduels et collectifs comrne dlolts d'bsa[e,,'Co sont fes
farnilles fondatrices du village de ltethnlei Mlnianfa, ibp-résen!ÉosiparlB chef d]terrÔ
qui est I'aînê de ca fignage, qui. ont le droit de Éôssession et d'attrlbudon des
terres. Les lvllnianka utilisent le terme 'Ning6 fôlô', possesseur de t€rro, pour le chef
de terre (Ningâ: terre; fôlô: possosseurl,

La terre egt vue comme un moyen de travail sacr6 sans valeur monétaire propre. 1

Selon la conception paysanne, Disu a créé la terre pour qu'elle port€ la charge das
homtnes, elle est comme une mère nourricière. La terre, sslon cette eoncop$on, est
la propriété exclusive des puissances surnaûrrefles. Celles-ci l'ont confi6e aux
ancêtres et fa confieront aux générations futures. Avant d'appartenir aux homme$'
la terre appartient aux génies, aux ancêtres défunts. c'est le chef de terre, tu nom
de la famille fondatrice et jouant le rôle de l'interm6diaire entre les hommos et les

puissances surnaturelles, qui attribue les terrss aux chefs d'exploitadon. ll peut

dél6guer ce pouvoir pour certaines parties du terroir à d'autres famllbs. Les

fernmes n'ont qu'un accès indirect aux'{erres'

Aujourd'hui, la plupart des terres sont dêià distribuées vu la forte pression

d6mographique et agricole. Avec l'islamisation de,la zone, le rôle cultrel du chcf
de terre en tant que i'intermédiaire entrd bs homrnos et les.esprits protecteurs est

devenu moins important. Bien gue le chef do teçrC aie un rôle'à fuger dans los

conflits fonciers, or ,constate que dans les villades de SiVyaa il 'est en train de

perdre son pouvoir d'antân'{Coulibaly et Joldersrtâ, 1991)'

Selon le droit coutumier, les pâturages sont accessibles à toug, autochtones et
étrangers, dans la saison pluvieuse sur les terres non-mises en valeur y compris les

jachères. En saison sèche, la zone pâturable comprend également les champs .pft
récolte. L'accès aux puits et aux points d'eau est libre sauf pour les puits dans les

exploitations pour lesquels il faut demander une autorisation ôu propriÔtaire au

prÀahble. ll n'existe pas un code pastoral pour réglernentgr I'expbltation des

baturages et des poinis d'eau et le passage des troupeaux des transhumants 8t

autres (Coulibaly et Joldersfît{l, 1991}, mais dans chaque village il exists des

prssages d'animaux reconnus par les villageois.

L'exploitation des ressources forestières selon le droit foncier coutumier est libre,

sauf pour les bois sacrés et certains arbres fruitiers. L'exploitation du bois est

réglementée par le code forestier pour les arbres à épargner, le défrichoment et la

délivrance des permis de coupe pour I'approvisionnement en bois de la ville

tCoulibaly et Joldersma, 1991 ),

'i

i' rl i f il

:-,r.'*

: '. i{l't; '

' .1r



1.5 Zone agro-climatique

Le Siwaa est situé dans la zone agro-clirnatique,de tVFe ,$dgdanienne, avec une
plu,vlp.métrie moyenne annuelte entà 8S&et'1' ôO0,tfirnr'Â*lfvf"ri-Sud, les rnoyennes
,ll!{"jgmétriques de la période de 1956-19S5 orl1 QÉ11éfffi,ri1ënfhtr**$ {ç,1go rrrrrr(au Nord} ,â 2oo rnm (au Sudl par rapport a ceitni ùb fgso-îg6ô iÉîiir.ôop et at.,

,r,,{ .! 990}' Actuellemsnt, là rnoyenntptwiom6trique dans la zone $iwaa oscillà âutour
de 8OO rnrn pâr an. La saison de pluie s'étend de fin rnai à dêbut octobre, et est
sulvie d'une saison sèche fraTche (décembre-Janvlerl et uns saison eèche chaude
lmârs'mal). Lës ptuies peuvent être tràs inten$ss et sont de ce fait, très ôrosives.

,.,,. ,1,6 Les tes$ourcos neturellot of leul utl||faûoh
iir-i.irr-:

.,.i€, 1r3F,tetr8fi ', ' ii,!^'Ç'r:::ii ':i" ':

,,,,*.,l,grtgliç,f ou paysago dans fe Siwaa se préscnte selon te schéma clas$lque de la
,,,..,, toFoségugnce du sud du Mali st comprsnd les unités du plateau cuirassé, dc
;:qi , .l'gscarpem€nt, ds la cof luvion, du glacis et des berges et bas-fonds (Cf r Anngxe I ).
, ,, , Le plateau cuirassêe est essentieflement réservôe au pâû,rrage et à la coupe de bolg,

tandis que les terres cultivées et las arbres protôgÉs (karltê, nôrôl sc trouvent
surtout sur le gfacis.

La classiffcation paysânne des terres (Cf , Annoxe t l distingue des unitôe au niveau
supérieur de fa toposêquence sur la base dss critères de topographie at de la

:; présence et tailte d'éléments grossiers..Celles du niveau infôrieur sont distingu6og
,:.r 

"sur. 
la base de leur texture et leurs contraintes et potentialitôs agrlcolea:

l'adhésivitê, I'engorgement ou I'insuffisance d'humiditê, l'6roslon et la c.ouleur an
tant qu'indice de ta fertilité. Les prinqipales terres cuhivées sont le '€uochien'
(texture sableuse) et le 'Tawogo' (texture lourde, plus fertilel. Suite à la pfesglon
démographique, leur disponibilité devient lirnitée, et il y a une extension des charnps
vers le 'Niang-Tiôon' gui conna?t un taux de gravillons élevé, une faible profondeur

.:, et un fort ruisseflement (Kanté et Defoer. 1994!. :

.-',t r i;; .'' : r

,i. ,. "En effet, les terres aetuellement utifis6es pour I'agriculture dans le Siwaa,occupent

correspond à peu près à la superficie cuttivable. D6s terres marginales comm€ncont
à être cultivées (Jansen et Diarra, t 992). Seulement le village de M'péresso connalt
une pression agricole moins êtevêe, ce qui peut s'expliquer par sa faible densité de
population.

;r i iJ'1

É



Tablcau 1.2

7

Utitisation des torres dans la zone Siwaa.

* Jachères de courte durée < 5 ans' ii :

Source:CMDT/DDRS ' :": ; 
.,

Dans la zone cultivée le nonrbre de rigoles, estimé sur la base des photos aériennes
par ta DDRS, est très important: f 2Omiha contre 30 à 40 m/ha dans les zones ân

friche. Elles occupent ainsi une moyenne de 1,z%o de la superficie cuftivée' Une

étude d'une paitie du Siwaa (1O 600 ha) à l'aide,des photos aériennes de 1991

montre que 45Vo de la superficie souffre d'une érosion ('sheet erosion'L'ddnï'250/0

ÊStpr%1flY3.f,1n. végétation (Kava, 1 992)'

Une étude sur la quantification des superficies agricotes et la dégradation, basée

sur une comparaison des prises de vue aérienpgg, de 1952, 1978, 1983 et 1987

du terrriir vitiageois de Kaniko, montre que le geurcentage des terres fortement
dégradées a 

"ônnu 
une augmentation import4nte depuis 1952, surtout sur les

plaieaux (Jansen et Diarra,,1992l. En 1952 il n'y avait pas de superficies très

fortement dégradées, mais en 1 983 on pouvait identifier 1266 ha de telles

superficies (3go/o du terroir) et en 1987 1O98 ha (ÇT,7o). Pour la période 1983-

l gB7, on constate une légère diminution de la dégradation des jachères de longue

gqi,é* (Cf. Tableau 1 .31. Cefie réduction semble-g[1e le lé.lull9tdes travaux de lutte

.i 
-ânti-érosive.

:. Tableau 1.3
, .;:- t- ..

..'j-:::,. ..":r i''i 1,._., ,riv, 
r

Superficie (7o| p6s unité d'utilisation et degré de dégradetion tmoyennement, :

fortement, très fortement dégradél du terroil de Kaniko en 1952, l989 qt lgBt;'

"-i .-iiti
;^ i g .,,Ê:

',t: i,'-r.\/1t) .ii

2500

1716

1 200

1 246

1 800

65%

56%

62%

37%

53%

1 182

1193

594

2002

1 540

3r%

39%

31%

59%

45%

135

17o

127

130

7A

ûafa,

6%

7Vo

4%

?%

38r7 100%

3079 .101%
1921 1 (X)oÂ

3378 10096

3410 100%

':i SaOz b4% Gsl t 41% 632' 4% 1 5605 lOO%

Source : Jansen et Diarra, 1992.

-. . i''r 
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Les pâturages
Les pâturage$ sont constitués par toutes les superficies non-cultivables et les
jachères. Pour réduire les dégâts gue fes anirnaux peuvent causer dans fes champs
sous culture, des bandes de végétation sont laissées entre les champs en guise de
passage d'anirnaux, nrais les passage$ sont diffus et difficiles à identifier et ne
redeviennent clairs qu'autour des abreuvoirs.

Une étude de la situation fourragère a montré que la capacité de charge sous les
pratiques traditionnelles d'élevage était dépassée et gue la situation fourragère est
le facteur limitant pour I'arnélioration de la production anirnole. Cela se t6moigne
par l'état de dégradation des pâturages qui dEvlent vislble pàr la prÉ$Ênce ds
beaucoup d'espaces nus et la rareté des gramlnées pérennes lLebuË el Traoré,
l g89l.

Le bois
Les ressources eh bols du Siwaa sorlt menacées.
des lieux de culte eu'on ne peut pas toucher, qui
(voir aussi Tableau 1.3).

ll y a €ncore des 'bois sacrôs',
montrent lS vêgétatlôn d'antan

ll faut noter qu'il existe peu de références technigues pour déterrniner de façon
précise un bilan de bois. Un inventaire fait par I'ESPGRN, trtontre que les chiffres
de production par unité d'utilisation (terrôs cùttiv6es, brousse, berges et lits des
marigots) sont pour le moment les plus indiquêbg; Cèlles qui doilnerl! la prodUction
en fonction de la pluviométrie sont trop gtobale$. Là Ûonsomrnhtioll moyËhne erl
bois peut êrre estirnée à I fi3/hbt/an {DÊSPR, 1993}. Sur câttd bâsË, un bilan de
bois a étè fait par I'ESPGRN (pf. TablBau 1,41, exptimé en unité locale de
'charretés'.ll y a urt seul Village, M'Péres$o, qui a un bilan de bois positif.

Tableau 1.4 Productiôn et con$ommation du bois dans la zone Siwaa (en chorrotéo' par lnl.

* 'l charretés = 0.5 m3

Source: Joldersma et Diarra, 1992.

Les eaux
Les ressourçes en eau peuvent se claSser en deux CatégoriOS:

les points d'eau permanents: les puits et forages;
les points d'eau ternporaires: les étangs, les cours d'eau et toutes les eaux
de surfaco qu'on rencontre en hivernage.

1450

r 533

960

1 820

1 348

3224

2912

2702

1 240

2598

-1774

.r 379

.1742

+ 580

-t 250

7111 12676
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I
La disponibilité en eau en quantité et en qualité est à arnéliorer mais ne constitue
pas encore un problème maieure (Cf. 2.51.

A part de I'exploitation des ressources natureltes par les habitants du Siwaa; les

terroirs villageois subissent une forte influence de ta vitle de Koutiala et sont soumis

à une exploitation de leurs rsssources (pâturage, boisl par les étran$ers'

1.7 Systèmes de Production .,
Drorigine, les paysans du Siwaa étaient principalement .d"t agrieulteurs. Les

cultures se concentraient autour de la production des céréales pour I'alimentation

familiale et quelques superficies de culture de rente pour le paiement des impôts'

I'habillement et la célébration des cérémonies traditionnellos.

, L'agriculture itinérante et rnanuelle avec Ues Fêrlode" qs iachèfes,de 15 à 2O,ans

s'est transformée depuis les années soixante en système de cullqre p€rlrrËn€nt

avec I'introduction du coton et de la culture attelée. Aujourd'hui, 16 coton sst:'la

r,,. ,,, .,iltur" de rente la plus importante et couvre environ 30% des superficies cultiv6o3'

Les c6réafes (sorgho, mil et mai's) occupent plus de 6O9o. Les autres culturcs
(arachide, niébé, etc,) sont d'une importance secondaire' Certaines femmes

cultivent du gombo, du piment et de i'arachide dans des petites parcelles' Le

jardinage de contre-saison, irriguê à partir de puisards, est fait plutôt par des

jeunes.

L'introduction de la culture attelée a fait augmenter le nombre des boeufs de labour

et une partie des revenues du coton est investie dans le cheptel bovin' Ceci a

transformé les agriculteurs en agro-pasteurs pratiquant un élevage sédentaire axé

vers tes bovins. Les bovins sont conduits toute I'année par un berger sur des

pâturages, qui peuvent aussi être situés en dehors du Siwaa. lls reviennent pass€r

la nuit dans un enclos ou dans un parc à litière. Les ovins et caprins no sgnt gardés

qu'en hivernage pour éviter des dégâts aux cultures. En saison sèche, lls sont en

divagation partielle, revenant autour de midi pour s'abreuver et le soir pour ss

reposer dans les enclos.

1,8 Encadrement et institutions villageoises

La CMDT (Compagnie Malienne de Développement des Textiles) est I'organisme

principal de développement dans la zone. Elle détient le monopole de la filière coton

et s,occupe de la vulgarisation surtout dans les domaines de I'agriculture, de

l'élevage, de la lutte anti-érosive et de I'encadrement des femmes.

Le découpage géographique par la CMDT en cinq Régions (Sa1, Fana' Koutiala'

Sikasso et Boùou-ni) difière légèrement du découpage administratif. La Région

CMDT est divisée en secteurs et ensuite en ZER (Zone d'ExpansiOn Rurafe) ou

ZAER (Zone d'Expansion et d'Anirnation Rurale). La ZAER est composê des villages

érigés en AV. Ces Associations Villageoises (AV) sont des mouvements pré-

coopératifs basés sur un transferi de certaines fonctions de I'appareil
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d'encadrement vers les communautés vilfageoises (cr6dit agricofe etcommsrclalisation du coton) . Dês action s d' a lphabéiisation en tanjue nationale sontle préalabfe à la mise $ur pied d'une AV. Les AV *"*eni de relais entreI'encadrem6ntet les villageois potrr les actions de dévelopffi;;ï(p.e. gquip"r"nt
collectif' greniers de prêvoyance, lutte anti-érosive, sant6l. Des,ôquipes
tec h nigu es' co m posées d e. n éo-a I p ha bètes so nt cha rg 6es'aes-Jitràrentss fonctions
techniques assumées par I'AV.

Tous les 6 villages du Siwal slnJ$ig.é, en AV. Les villagos ds Karriko, Try l, Tryll et M'Péresso font partie du ZAER àe Kaniko (Secteur ie rrràtddi;;'g*in" 
",Narnposséla de ta zER de ouendina (secteur de tcoutiata):-

Les autres services techniques op6rant dans la ,o* sont prin6palement la
Diréctlon Régionale des Eaux et Forêts (DREF) et cel6 de I'Elevage-(DnE). Lour
{eg" régional se trouve à Sikasso; à Koutiala ils sont représent6s par le
Cantonnement forestier et le Secteur Elevage respectivefient. Le D6prrterànt de
Recherche sur fes Systèmes de Production {DRSPR}, actusllementappelé I'Equipe
Recherche Systèrn€ Bt Gestion des Ressources Natureltes (ËSpGRN), ôst chaiôâ Oe
la recherche-systàne dans la zone. ll est basé à Sikasso et dispose d,uhe Antenne
à Koutiala.
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2 DEMARGHE SUIVIE

AumomentdudémanageduBrogr.ammo'GestiondeTerroirMllageole'lGWlæu; t ,..
i"s 

"i" 
uill"g"" du Siwaà en i g$b, il existait de la litt{rature sur le concapt GTV, " 

t'.

À"13 ir v av-ait peu d'expériences avec l'application pratieye d'une telle approche i-n

sur le terrain. L'obiectif du programmo GTV 6tait donc d'6laborer et de tsster une '
démarche pour ani-ver à une nrollleure gestion ile tbrrolr par les villageois, baséO sttr

une utillsation durable deS ressotrrcà3 riaturelles. Les ôlétnonts cbf 6talcnt la f

responrabilisation des villageois pOuf cèttë gBstion d'uho part, et la colbboruûon 
"

dei Servtces Techniques pàur bi gulder et a-ppuyer d'autro pert. Togt cccl danait ;
aussi contribuer à préciser le futsr cadre iuridlque et instiutlonnel tavorlrmt Utr9 ,, .,

$lb approche

Dlns qe chapltrô la d6marche suivie eora dêctite comme efie se pr6scn$ cn

r6trospoctif, Les différentes étâpdà â distlnguor sont læ 8ulvrnbs;

1 Mlge en place d'un cadre de cgnc€n Ûon des sorvlces int'rvemnts
2 Choh ds la zone d'intoryontlon et dos villâges 'ii,
3 Diagnostic
4 Infoimation, sansibllisation et foimatleh dos Vlllageois
5 Formulation et ox6cution des solutons
0 Suivi'Evaluation

ll faut not€r qud cos 6tapes nlont pas ôt{ clrrement définios ou plrnlfl6cs dia b
d6but. On a volontalrement opté.pgur un pro"e*" qui i;coaptË au ndhme t" , ,..
vlllagoolc et des Services Tec'hnhues lmplhu6s et qul ost fteatij en tqncion dT

prob-lème pos6. Les 6tap€s do dlagnostic, de formulatlon des soltdons-et i

à'ex6cution so r6pèt€nt au fur et à niesure que les différents domrlneg d'acr6on

sont Abord6s. Si un problème 6st rô386nti par tes populations- des proposldons de

solutlon sont analysées et discu.tées au sein des différents vlllages avdrt qu'l|s on

choisissant une gui leur paralt convaincante, et qul pout €rÛe mis,o en a.ppf,cation'

c'egt en ce moment qu'on conststo un d6but d'action, ls plus souventd'tuno par

une parde des vlllageois. La dur6e dcE étapos ne dépend donc Pas soubmetrt-de lt
façon d'lntervenlr dis Servlces Technlquee , mals surtout des factours qul sont plui
difficilement inftrençables: le dévelopiemont d'un€ entente et d'une organbaiion
au niveau des villages et le contexte politico-administratif .

2.1 Mise en place d'un cadre de concertetion des interYonantg
i

Afin d'appuyer les villageois dans I'exécution d'un programme de gosûon des

ressourcss naturellos, it semblait être indiquê de constituer un Groupe Technigue

des représentants des différents Services Techniques et d'autros intervonants, tout
en associant I'administration locale. Ceci permetûait d'intégrer et de coordonner

les actiols. C'est ainsi que te Groupe Technique instauré était colrposâ comrio " ,. *

suit:
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- La CMDT
La CMDT pafiicipe dans le Groupe Technique à travers sa Division Défense et
Restauration des Sots (DDRS), appuyée par le Projet Lutte Anti-Erosive (pLAEl, et
le Service Forrnation. Le PROFED (Projet Femrnes et Développement de la CMDT)
a été associé Pour mieux intégrer les activités féminines dans le programrns.

- L'ESPGRN-Sikasso
L'ESPGRN , autrefois DRSPR, du Centre Régional de Recherche Agricole de l'lER,
dispose des compétences dans le domaine de la gestion des ressources naturulles
(aménagement, zootèchrtie, Sociologie ruralel. Elle a exécuté des études dans le
dornaine de I'intensiflcation de t'agriculture et d'élevage, de la lutte anti-érosivé et
de la capaclté de charge des pâturages.

;.".r"*Tf:H:liffiîl'îËî:'i,rection Régionare des Eaux et Fôrers, êst charsé
de faire appliquer des textes forestiers (âctuellementen relecture), et de sensibilisEr
et former les populations en rnatière de foresterie. Avant les événements politiques
de 1991 au Mali, il était surtout orienté vors I'application des textes forestiers,'ôe
qui prenait plutôt la forme de la police forestière qu6 de la sensibilisation.

- Le Secteur d'Elevage
Le Secteur d'Elevage de !a Direction R6gionale de I'Elevage. est chargé de la rnise
en oeuvre de la politique de protection de la santé anirnale, d'am6lioration et de
développement des productions animales. il intervient surtout dans le domaine de
la santé anirnale, mais pourra contribuer à la gestion du troupeau sn orientant ses
activités vers le pastoralisme.

Avant de contacter tes populations, des rencontres prétiminaires ont regroupé les
différents intervenants pour discuter de la faisabilité du programmo et des
possibilités de eollaboration.

Etant donné qu'il s'agit d'élaborer des règles et de tes faire appliquer, il a été iugé
utile plus tard que I'Administration locale participe pour gue le programme puisse
évoluer dans un cadre administratif approprié (Cf. 2.51,

2.2 Choix de la zone d'intervention et des villages

Après la constitution du Groupe Technique, un choix des villages 6tait à faire. Déià
les villages de Kaniko et Try, où la lutte anti-érosive avait ét6 introduite en 1984
sous forme de test et qui ont cornmencé à travailler à l'échelle villagooise depuis
1987, ont fait savoir qu'ils étaient intéressês à une gestion de leur terroir qui leur
perrnettrait de tirer eux-mêmes des profits des travaux de la lutte anti-érosive. lls
gnt demandé de leur apporter un aide dans ce sens.

Dans un premier temps, le Groupe Technique voulait comrnencer avdc l,g terroir de
Kaniko, étant donné gue plusieurs données étaient déjà disponibles pour ce village.
Ceci nécessiterait une délimitation du terroir du viltage de Kaniko avec les viltages
environnants. Un premier contact entre Kaniko et les habitants des cinq villages
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voisins s,est fait en mars lggg sous forrne d'une réunion intervillageoise pour

laquelle chaque village avait envoyé des représentants' Lors de cette réunion' los

thàmes suivants ont été abordés:

- le progrsmme Lutte Anti-Erosive (LAE) et ses effets;

- le schéma d'aménagement de Kaniko {cf . 2'3h 
âr.

- les r6suttats d'une ët .Ou sur la capacité de charge (Cf' 2'3);

- les .problèmes qui demandent une collaboratioi intervillageoise (feux de

brousse, surPâturage) i ..

: ,, l,,u,iêtffii;"oôt vilhtes avec le terroir de KSniko'|

":r.'...;;,-,. i.'li..iii'lr'.: ".ri :;:il'j: iir."'j :! '" 
tOUl diSCUtgf lgS

Aprèsi''cEtto',reuniOn, des réuniôns ont,, eu 
- 
tieu paî village 

i
changemqnts'des rËssources natureiles dans le ternps, les possibitités d'action et

ra proposition de gestion de terroir oe raniko qui demandait une dôlirnitation avec

les auties viilages, sur la base des résultats de ces réunions, la proposition de

dâlimiter 1" tehoir villadeois de Kaniko en collabot"tion avec les populations des

cinq vigages voislns en se basant sur leg droits coutumiers traditionnels a êtê

abandonnéê, car les villages dnt reietf c.et.te propositiqn. pour des raisons

hictoriques et currurelles. ti ierait imposJùle oe 'rnoi'tttàr du doigt' les limites fixêes

dar tes 
"n"it 

Ë; ;i celui qui rent*rfit de te fatre rnourra our place' En plus' ils

n,étaient pas disposés à coriaborer pour un programme n'intèressant gue le terroir

de Kaniko. une vraie dérimitation n" *ùt"it .à taire que par-liimposition par des

autorités adrninistratives. cependantl l"s villageoi; oni *ânifestÉ 'laur volontô de

participer à un programme coilaborateur pour uno zone commune qui éviterait

d,indiquer les limites entre les villages et dont ils seraient tous bénéficiaires' Mais

*s vouraient d,abord connaître la zone avant d€ s'engager pour le programtne' un

chef de vipage ra **prirnâ ainsi: ,on ne doit pa; àtJ*"i de prendre la tâte du

poisson sans savoir comment on ra coupé'. c'esi ainsi qu'il a été proÉosé de se

servir de limites naturelles (routes, pistes)'Rour déli*t"o 'ne 
zone commune à gérer

ensemble.

Au cours d,uns grande assemblée en juin l g8g regroupant les représentants de six

viilages (chefs traditionnels, chefs oés terres, cnâts administratifs' membres des

Associations viilageoises), une ,on"'d" pier de 1 2.OOO ha comrnune à ces villages

fut retenue pour ra mise àn route du pioôrr*me. i".on., dôlimitée par des routes'

inclue toute ou une partie des terroiri dJs viilasu* J" éinsina, Kaniko' Namposséla'

M,péresso, Try r et Try il. prus tard, après un" annee et demie de travail' les

paysans ont perçu oes benéfices du programme, notammorft en cg qui concerno

l,exploitation de bois, et sont deven"d-pË confiants au point d'indiquer les limites

approximatives de reuis tàrroirs qui seraient dé;;;ais inclugg'en totalité dans la

zone tesr, âu totat 15 605 ha (cf . cadre 2.11
':..

| .' ' . -
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Délimitation de la zono Siwaa.

2,3 Diagnosûc

Le diagnostic de la zone ,s'est fait au fur et mesure que le programme avangait.
AvantJe dérnarrage du piogiammê GïV'propiement dit; plusieurs ôtudes avaient
déià été exécutées dans la aohe, surtout autour de Kaniko. L'ESPGRN avail un
prograrnme de recherçhe dans fa zone depuis 1984i entre autrê$ dans le domaine
de la lutte anti-érosive (Van der Poel et Kaya, 19901 et de la capacité de charge dps
pâturages {Leloup et Traoré, 1989). Un plan d'arnénagementdu terroir de Kaniko
a g1q-proposé par le PLAE {Baltissen et Coulibaly, 19S8} et une quantification des
superficies agricoles et une description de fa dêgradation ont êté faites pÇr,

I'ESPGRN (Jansen et Diarra, '1992). Les premières études ont déià fourni des
éléments de base sur la zone (Cf. Chapitre 1 ) et le plan d'arnénagsment du terroir
de Kaniko â permis d'identifier des données nécessaires pour un tel plan at
d'indiquer les possibilités diexêcution et les rnoyens humains et financiers à mettre
en oeuvre. ll a été'dérnontré que le rythrne des réalisations de lutte anti-érosive
étaittrop lent pour faire face à la degradation. Un tel schéma d'aménagementçst
applicable aux autres vitlages Siwaa à condition gu'il y ait une grande implication
-des population rurales dans la conception

Une Ctude d'adoption des nesures LAE a été faite en 1989 auprès des paysans

dans tes villages non-encadrés autour de Kaniko et Try. Elle comprenaitentre autres
les villages de M'Péresso. Namposséla et Sinsina. ll est ressorti que la plupart
(70%) des interviewéB était au courant des mesures LAE, La presgue totalité des
interviewés avait exécuté elle-môms des mesures individuellos de LAE. Mais âucun
des sept villagos de l'échantillon avait de sa propre initiative entrepris des tfavaux
collectifs de conservation des sols par rnanquê de motlvation et d'organisatiol, du
matériel technique et des connaissances techniques tVan der Poel et Kaya, 19921.

Au début du programme GTV, le promier diagnostic dans les trôis villages s'est fait
lors dos renconÛes intervillageoises et des réunione villageolses à I'aide d'un sérle

GRAAP, appelé: 'Vivre dans un environnement vert' (Cf, Cadre 2.21,

'i i r,

Cadrs 2.1



": : i 
rué des ohén me la pression démographique'

l.çs villageois ont fvoqué des phénolnènes com

l,éclatement à"* familles, le développernent de la culture attelée, I'augmêntation de

,,, . l,effgc,tif du cheptel, la sécheresse, le défrichement abusif, les feux de brousss' la

coupe des arbres pgr les charretiers de Koutiala, I'infliction-des taxes forestiers

matgre oesîr+;;t-d-iidr;tiit. erc., qui ont tous contiibué à la dégradation de

',:\'.' f 'environnement (Cf . Cadre 2.3). 
1,rr,

Cadrc 2.3

Loi'b'des synthèses, ies problèmss suivants étaient les plus pr6occupants sebn les

Exploitation du bois par les étrangers
L,exploitation massirre du bois a des fins cornmerciales, pour eatisfaire les

besoins en.énergie de la ville de Koutiala, par des charretiers 6trangerC a été

citée par les pôpulations.comme l'un des premiers faeteurs de d6gradation

dg ta brousse. La populatioh n'y pouvait rien contre cdl, c'est'lê service des

Eaux etlorêts qui délivrait des perrnis de coupe aux charretiers dont ceux-ci

abusaient beaucoup.

Exploitation des Pâturages
Le second problème auquel les villageois se sentent impuissants est la forte

pression des grands troupeaux des commerçants de Koutiala et des éleveurs
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, transhumants, Cette situation serait à 'la base de eonflits entre êleveuri. .,,

étrangers et agro-pasteurs autochtonqs. Pcur ce. problèrne, les villageois
sorihaiteiaient gue f exploitation des pâturages de leurs terroirs 

- soit i

Le diagnostic s'est raffiné fors de l'exécutlon des âctions et l'évaluâtion du
programme:

Les intervenants avaient besoin de niieux cornprendre la r6glementation'
villageoise de l'utilisation des ressources naturelles. De l'étude de I'ESPGRN
(Coulibaly Êt Joldersrlrâ, 1991) ressort que les règtes traditionnellas
eoncernant l'attribution et I'utilisation des torres ne sont plus rigoureusement
respectées, ainsi qu€ celles de I'exploitation des arbres et deg pâturages.
Une reconnaissance juridique des diffôrents types de droits coutumiers serait
souhaitable, ainsi qu'un meilleur accès des villageois à la régfernontation

,':.formelle.

Afin de mieux,définir le problème drexploitation des pâturages et d'orionter
les actions à entreprendre dans cé domaine, il était nécessaire de disposer
des données quantitatives sur I'importance des troupeaux villageois.'C'est
ainsi qu'un inventaire a été fait du chepteldans la zone Siwaa, fes modes de
conduite et fa gestion paysanne (Touré et al., 19921. Cstte ôtude a montré
que :fa'charge actuelte des troupeaux villageois sur les pâturages de la zbne
Siwaa, soit 5592, dépasse de 90% la'capacité de charge qui eet de 2768" ,

UBT. Une minoritê des exploitations (23%) possède 65% du cheptel bovin '

:,et 50% des petits ruminants fBbsrnâ, 19931.

Suite aux observations des femmes concernant des problèmes de
construction et d'efficacité des foyers arnéfiorés, une étude rapide a ôté faite
sur les modalités de construction et d'entretien des foyers em6liorés
(Joldersma et al., 1 9931. ll ressort que toutes les interviewées disposent des
foyersamé|ioréset83%|esuti|isentpour|apréparationdesrepas.L'état
des foyers laissent néanmoins à désirer. Les mernbres de l'équipe technique
du village qui construisent la plupart des foyers ne sont pas rérnunérÔs, ce '

qui tres décourage. ll existe des sanctions villageoises en cas de non-
utilisation des foyers améliorés. mais celles-ci sont rarement appliguéas, soit
parce qu'elles ne sont pas nécessaires, soit parce gu'elles sont difficiles à
appliguer vu les liens de parenté enffe les villageois.
Une estimation de la production et de la consommation du bois a 6té faite,

r6glementation concernant f 'utilisation du bois (Joldersma et Diarra, 1992).

Ces études ont servi de base pour des discussions avec les villages st |eb Services
Techniques pour mieux définir les problèmes et les actions à entreprendre.
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2.4 lnformadoo, sonsibilisation et forrnedondss villageois
.I

Réunions d'information et da sensibitisation
Tout âu lcng du programrîo, des réunions vitlggeoises ou intervillageoises

d,lnformation et de sensibilisation ont eu liou. Certaineb se sont faites à I'aide de

la nréûrode GR./fu1P ou d'un 'aibre à problème'. Dans d'autras, il s'agissqit plutôt

de concertation ou de reètituûon et dedËrttion des rÔsultats d'6tudos. , '

: ;' .-.,

,Prqramme de tormatio7 en LAE pour les nouveau!( vilpqesf - ,

Avant t989, les villasês de Kaniko, Try i et Try ll avdet Sl? ffIS 4"t
seneibl[sations et formations dans le cadre du program]ne LAE dc lr CMDT' Ces

sonsibllisc&m et formations conei3tent de: : :- -.' ',

I : Une seqsioh d'un lour Ue sensibillsation en assomb].6-genÉ1,1f+'Ou

vlflage, à .f 'âidb àr'*e$bOe AnnAË âv?! l.e.s serps 'FJt" dtn'r un

envlronn.-cnt.r"rt'. L'objectlf est de réfléchir sur los phÔnomàneg de

dôgradation, et arriver a und décision cànective d'aglr contrq co flfT:
2 Une visite intèr-paysanno (1 iour!. un groupo de p?ysqs qui'oonste

I

lTtt antl-éro$lve. 
rs de

: î , .È , Una sôanËe de diapositives montrant bs diffÔrentqg technlgut -ï -

I La forrnation, pendant unb semaine, d'uno équipe techntquc dc 
Q,.à.S

villageois, charg6€ de t'drganisation des chantiers st du conseil de

lutte anti-6rosive aux 
"*prôiunts 

individuels. Elle sofi dc rohis'êntro

' b il6-!]9-3p".tion d'un sous-tenoir suivi par l'6tablissement d'un

'.1..i=.iie'i"ïIarnÔnagementanti.Ôrosif(1ou2jours}
a1r mompnt du démarrage. du programma Siwaa, les vilfages de lÛampogséla,

, M,p6rss3o 
"t 

Sinrina n'avlient pâs encoro comrnenc6 la lutte anti-éro-3ivô' Suite à

leur demande, les sessions de sensibifglnet de formation prêclt6es oùt êtÔ

organigrâ"".iu'cours de la csrnpagne 1989/90, suite aulquelles ceC vllfagôs ont

,démarr6 des acdons de lutte antidrosive'tËltyrElr 
. i

Formation das responsables villag.aois .-

Après avoir obteiru certains résùhats dans ta réglernentation de.-l'e*ploitaÛon du

boie et despàù6e"r aôi: Chapitrg 3), on s'êtait ràndu compte qu'il fallai! u1 atelier

iqui regroupait bs responsables viliageois pour relancer la discussion sur'ces suiets

au niveau des villages. li y a €u tJconstat, aussi bien par les vlllageois quâ tes

. intorv"n"ot , que t'înforrnbtiàn n" circulait pas commê on le souhaltdbËt cortains

villagsols ôtait d'opinion quo les responsabies vlflageois ne iouaient pas leul fôle'
parallàlement, il y avait une discussion au sein du Groupe Technreuo 'sur la

nécessité d'avoir un Comité lntervillageois, qui pourrait représenter les slx villages

et servir comme intermédiaire entre 
-les 

Services Techniques et I'Administration

d'un côté et les villageois d'autre côt6'



I'

if l"l'1

, ll a été jugé opportun de discuter, ensemb'lc avec les différents responsables
villageois, le programme Siwaa et le rôle que ceux-ci pourront iouer. i'est aiàsi
qu'un atelier en Février 1991 d'une sernaine I été organis6 à,.lilntention:des
lespônsableb villageois au centre sdisonnier CMDT de Sougournba;'Lê pl.ograhme

' L - i de cette semaine cornprenait une discussion sur les réalisations LAE (ndtarnmentiT' comment augmenter les réalisations des lignes en cailtouxl, et des discussions-sur
la divagation des animaux et sur l'exploitation du bois. Suite à cet stelier, un
Cornité Intervillageois Siwaa a été proposê par les villageois;'gui dàvralt s'occtlper

.:" surtdut des probièmes d'exploitatiol d, .bols., " :.r 'tt, : , , 

..
: ,'' 

l '-l' 'l:':'i':' Une tache importante du Cornité devrait être l'entretien'du contact 'evec iles
Services Techniques, qui étaient demandés d'aider les vilfageois à éviter

,'' l'êxptoitatign de leurs ressources naturelles par des étra'ngêrs. tu cJrnité Siwaa est
" , 

' 
,lomposé par des représentants desr six villagès tCf . Cadre 2:i4l;:

h _ ; .. ;t I'r r ".

" 
Cadre 2.4 Compbsition du cbinité Siwaa. ;
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i

r{

Er1 Noygmbre 1992 un deuxième atelier C'une semaine a été organisé à f intbntion
du Comité $iwaa, suite à un voyâge d'étuOe à Tominian organisé pour fes rnàriibres
de ce comité. L'objectif du voyage d'études était l'échange d'expériencesavscdes
.vjllages ayant démarré un programrne comparablb dahs'une rôgion bnbore' plus
dégradée, ce qui pourrait augrnenter la motivation du comité. L'atèlisr, gui était
organisé au centre saisonnier CMDT de Sirakêlé, servait pogr faire la restitution des
expériences du voyage d'études, et pour traitér, .à lg demai.ldê dV corflité,|.les
thèrnes suivants:

.:

les techniqucs:d'animation pour tenir une réunion villageoise; .'

les rôles et,tâches des memb?e's du comité intervillageois; ' '

les limites de prise de décislon des communautés villageoises'par rappdrt à

,i

la loi; r:

- la continuation du programme Siwaa en général.
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Formations spécifiques. ' 
''

: Dgs forrnations sur:deF thèmes précis çont fgites à I'intention'des'group€s et
' équipeq déià présentes (équipe$'techniques'villageoises de lutte.tnti-6rosivê,

brjgaOes anti-feu, pêpiniéristes, etc.). beq ssssions de formation oût:étÔ faites

ooRcernant lA conduite des p6pinières, la plantation et I'entretien dss arbres,. les
,techniquas de lutte contre le feu, la mise en place de pare-feux et;la. construction
de,foyers arnéliorés (Cf, Tableau 2.1). Ces formatiols ont étê dispensêes par les

' ja,gprlts des,services techniques concernésl , ',

Formationi organltôcs a l'intcntion dec villqCois dela zone Siwàa:-nôriodc.- catêgorie cbl0 st
..,' r i

thèmcl. ,'

Sur la base des discussions entre les différents villages et les Services Techniques

en t g8g, une liste des actions proposées'a été étabiie, qui précise pour la zone de

champs, la zone sylvicole, et la zone pastorate les actions à entreprendre par les

villageois et les différents services.

L'ex6cution des actions a commencé en 1989, mais toutes les actions n'ont pâ3

eu la rnêrne prioritê et n'ont pas été exécutéesen même ternps. Tous les problèrnes

ne sont pas ressentis, connus ou bien définies en même tempg. souvent un

problèrne secondaire ne peut devenir visible qu'après avoir trouvé une sofution au

problème primaire (voir I'exemple de la gestion des pâturages, où il fallait d'abord

trouver une solution aux troupeaux étraigers avant de pouvoir mettre en évidence

la forte pression sur. les pâturages par le bétail villageois locall-

Les discussions et les propositions de solution se sont concentrés$ sur des

problèmes prioritaires des villages: I'exploitation du bois et des pâturages' Les

solutions proposées par les vitlageois dans ces domaines concernaient la

réglementation de I'exploitation des ressourcss naturelles.
ll faut noter que les mesures de réglementation demandent un temps de préparation

difficilem€nt prévisible par les Services Techniques et par les villageois.

L'application des mesures techniques, bien gue proposées au début, ne retenait pas

TaUcru 2.1
!,:.
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beaucoup I'attention des villageois. Ld Groupè,:Iechnique a jugé important de bien
prendre on compte les priorités villageoi$es et de faire dee prdpositions:rêpondant
aux soucis des villageois, bien qu'il puisse indiquer des points qui méritent, seton
fui' de ne pas être oubliés. ll a touiourb Ëte souligné que ta frernite responseOifæ

" du programme est aux villageois, ét gtre les $erv-ices Tecfrriiqussiouenf Un rôle de' conseifler et d'interrrÉdiaire,
'i' ;'

La pfanification des actions se faisait au début'lors des réunions enter|es villages
9t les différents Services Techniques, c.a.d. des reprêsentants du Groupe
Technique' Le Groupe Technique se réunit chaqqre mois,fiour cg.ntrôtêr lôs tâches
assignéeb aux diffêrents Serviees, développei' ,î" siiategi* 

.i'r' 
1-rvention'.ài

chercherdes solutions aux probtèrnes évoquês. En fônction,sis problàmes, chaqu;
Seruice intervlent dans fes dornaines de sa compêtenée et en Uiitisant ses propies
moye.1s. ll est à slgnaler qr*le lors dè la prémière année l Sgd Urs pioblàm€i Oe
c.oordination et d'insertion dans le cadre lnstitutionnel se sont posés. Le dualb:np
des Eaux et Forêts frépresaion ot ssnsibllisation) et le 

"etr.tàte 
rutotit"ii" O.

csiteihs Servibës ne leur permettaient pas de dêtéguer des "urpàir^il;,tipopufations' Face au vide institutionnef. aucun serviée ne prenait des décisiqns
pouvant alfer En dehors de celles' promulgu6es par 6Crit dans des codes. Lrls
convocations de Services pour des réunions et/ou des activitâs pôuvant çontribuer
à inffuencer leurs tâches quotidiennes posaiont des problèmes. Suite à ceà cônstats
uno solution a étê trouvéE en concrrtâtion avec l'adminisrration r"""f"ii" Gil;;
Techniqge, p1ésidé par la CMDT, s'occupera de la conception et de l'exécution du
programms' Le secrétariatest assuré par la CMDT/DDRS. Sur le plan institùtiohnef,
fe Groupe Technique est rnis sous la responsabilité de la Sous-Commission
d'Economie Rurale du Comité Loceil de Développement (vôir Flgure Z,l). D€s
ques-tions à traiter aux niveaux supérieurs passent par l'lntermédiaire du prôeident
de cefie Sous-Commission. ';' :

1,I
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Schôma dc foncJionncmcnt du Gtoupe Toqhniguc de la zono ShraaFigurc 2.1
! t.

.t.

Conité Local de
Oévelo'ppenent (Ctt )

d'Beonorie Rurale.

. Groupe Technique

Cmité inter
villageois du Siwaa

v.
Earur

&
Forèts EqE

": . '(.- I'fj',...,r' l. .i- .: ...ii.--.,

L'Adrninistration est également c'onsÛité poui;des action$€t;tosts Qui'volt 9I delà riri
.:des réglementations en'vigueur, 
,ï

Depuis I'installation du Comité Siwaa, qui se réunit chaque rnois, fa planiffsttion:3e
fait de plus sn plus à travers le contact entrs le Groupe Technique et le CoryltÔ
Siwaa. Afin d'arnéliorer la circutation d'information, un ou deux matnbfps du
Cornité Siwaa participentaussi aux r6unions du Groupe Techniquedepuis dêc.embrs
1992. 

;i

Le programme Siwaa peut être considéré comme un progratnme qui 3e planifie att ,ii:,.
.fur et à rngsure dans une concertation continue entro les Services Techniquos,et i":'

:

bs viljageols. Qans lè temps on a pu distinguer quatre phases: i
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1 . La phase avant-Siwaa, quand il y avait ieufernent le programrne de lutte anti-,
érosive introduit dans les villages de Kaniko, Try I'et Try ll.

2. La phase de 1 989- 1 99'l , quand les six villages ont identifié une zone
commune pour tester la gestion du terroir villageois, et l'ont baptisâe
'Siwaa', Les premières propositions de solutions ont étê définies et mises en
osuvre. Lors de cette R{riode, les Servhes Techniques ont commencé à
collaborsr et ont fini par I'installation d'un Groupe Technique, €t les villageois
ont installé une structure de çp_ncertation intervillageoise, le Comit6 Siwaa
(février 1991), Cette phase s'est terrninêe par une première évaluation du
programme en février 1991 (atelier de S-ougoumba)'

3. La phase de 1991-1992 qui s'est caractérisée par un ralentissernsnt du
programtnê, suite aux événements politiques. Ces événements ont libouti à
,une., certaine réaction des populations sur unç situation antériedre iugée
comme rêpressive (Cf . Cadre 2.5). Cette rêaction se rnanifestait pàrtout au

Mali par un comportemênt 'anarchique' et peu responsafle de la gsstipn de
i I'environnernent: dôfrichement accéléré, excès des feux de broUSSêr êtc'

'..Ii" '

La phase de 1992 jusqu'à I'heure actuefle, eui a comrnencé par l'atelier de

Sirak6lé, êt gui se cdractériSe piar un relance. Après avoir obtenu la

réglementation sur I'organisation de l'exploitation du bois (voir 3'1.1), et
apigs bs réunions aveô les viliaEes sur le sujet de l'élevage (voir 3.2.2!, le

prograrnme a reçu un6 nouvelle attention des vilfageois.

Lês probpmes définis, les solutions pioposêes et leur exécution ou rsdéfinition Sont

4.

ttËité3 plus en détail dans le chapitre'3,
L'aperçLr historique ci-dessus montre gue la planification st l'exécution dës actions
dépand aussi d'autres facteurs diffic.ilemEnt riialtrisablEs.
*'',, a.

Csdrc 2.5 Les événements de mars 1991 et ses effets sur lc déroukmcnt-'du
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':valuation 

12.6Suivi.[.t^.-i,

Déià dans le cadre du programrne LAE, chaque villdge fait chaque mois de
Septernbre un bilan des réafisations, Compte tenu des résultats obtenus d'une part,
et I'urgence d'entrdprendre des mesures 

'ailleurs, on prend des dêcisions sur
I'ampleur des actions à entreprendre au cours de I'année suivante.

En 1990, un prernier bilan des activités prograrnmées et entreprises dans fe cadre
du programrne Siwaa a été fait, en utilisant les résultats du bilan LAE. Chague
Service Technique avait préparé 'un document,.dlévaluation, et des réunions
villageoises ont été organisées en'jartvier--1991 pqUr,discuter €nsemble avec les
villageois le progrès dans le domainb dss mesures de gestion (r6glernentation) et
des mesures techniques.

:) 
.;.'- t': t

L'atelier avec les responsables viflageois à Sougoumba en février 1991, et celui de
Sirakélé en novômbre 1992, avaient aussi comme obiectif d'évaluer les rôsultats
attelnts, et d9 discuter sur la poursuite du programme (voir 2,4r.
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3 PROBLEMES ET SOLUTIONS TESTEES- -

3.1 Les res$ources ligneuses

La maîtrise de I'exploitation du bois était pour les villageois un des problèmes
prioritaires'à traiter, surtout la' coupe de bois par les charretiers de la vllle de
Koutiala. L'exploitation d'autres produits forestiers, comrne des feuifles et des
fruits, n'a pas été ressentie comme un problèrne majeur. Ci-dessou$ les diffêrentes
solutions proposées pour une utitisation plus durable des ressources ligneuses
passsront la revue.

3.l. t Réglementation de I'exptoitation du bois par les étrangers
:

La première sotution envisagée par les villageois était d'obtenir une interdiction,
issue par le Service des Eaux et Forëts, d'exploitation de bois par des étrangers
pour des raisons commerciales (Djouara et â1., 1991). Cefie interdiction àtait
réalisée oralernent en 199Q. guand les Eaux et Forêts se sont engagés à ne plus
délivrer de permis de coupe pour la zone Siwaa. Les personnes a qui Je tels peimis
étaient issus, étaient instruites de ne plus y couper du bois.

Malgrê cette mesure, des exploitants étrangers continuaient à venir dahs la zons,
surtout dans les environnants des viHages de M'Péresso, Try I et Try ll où il y avait
sncore du bois à eouper. Les vilfageois se ptaignaient dê ne Êas pouvoir les refus€r
par peur d'agression de la part des charretiers. Selon les villageois, cêrtains
charretiers montraient mêrne des permis de coupe. Les villageois avaient des
difficultés à vérifier s'il s'agissait des permis valables ou pèrirnés. ll y avait
égalernent des plaintes que des charretiers volaient le bois entassé en brousse par
les femmes de la zone, Le Service des Eaux et Forêts ont autorisé fes villageois, de
façon verbale, à sanctionner les charretiers coupant du bois dans h zône, Los
villageois pouvaient confisquer le bois et faire partir le charretier, tout en informant
le Service des Eaux et Forêts, Si le charretier disposait d'un permis, les vilfageois
pouvaient le retenir et le présenter au Service des Eaux et Forêts. Certains ont ientg
d'appliquer ces propositions (Cf. Cadre 3.1).

Cadre 3.1 Exemple de trshement d'un charretier 'frauduleux'.
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De façon générale, les villageois étaient hésitants à appliquer des sanctions, car ils

craignaient que les charretiàrs frauduleux procéderaient à une épreuve de force' Au

tait,-la responsabilité de I'exploitation et de la gestion du bois était partag6e entre

le Service des Eaux et Forêts et les villages, sans gu'il soit très clair ce gu€ chacun

devrait fairô. un paysan s'est exprimé ainsi:.

,La sotution incombe à l'encadremant CMDT, aux divets seruices impliqués

ou à l,Administration. St vous nous donnez l'autorisation d'anêter les

charretiers, da les prendre.et si possibte même tes ex4édier sur Koutîala, il
nous faut urt permis qui puisse nous donnar ce stat-ut de Nicg-!-o'.e:tfr,
Fn ee 

'noment on aura' rotenu à ce probtôma une soluti|n.. Sinon i{ æt"

aXtreniàa,it dimrig dà venir anagudi gueilgu'ttn aveo son bois àt tui ratiraf

tout. si l,intéressâ riposte, cele purt conduira à un cas malheureux et cala

ntest toitjàurs pas à notre ,vantage''

Les paysans ont proposé de leur délivrer un 'papier', à I'irnage du permis de coupe'

qui attesta que le teiroir appartient aux villageois. Lo servibe des Eaux et Forêts ne

jugeait pas opportun de oenvrer un tel documont, et plusiours discussions ont eu

fieu entre les villages et les Services Technlques sans rêsultat tangible' Le prÔsident

du Sous-Gomrnission d'Econornie Rurale ou cuo a demand6 uno r6unlon présidÔe

par le Commandant de Cercle afin de statuer sur le problàme. C'est à cette

occasion que lss E&F ont eu à s'engager pour tenter de T"yt en placo uno

réglernentation officiells pour I'organisation de I'exploitation du bois'

En 1gg2, un docurnent a étâ élaboré par les Eaux et Forêts, réglem3lFnt

l,organisation de la couçie de bois dans la zone siwaa, ce document, traduit en

langue tocale, s'est inspiré du rapport d'une conférence \atigna!9..t-ut lâ

participation des populatlàns à I'organisation de l'exploitation du bois' dôlà tenue

en lggs (DNEF, lgeg). un guide d'introduction pori I'encadrementa ÔË élaboré

ensemble avec les autres Sàrvices Techniques pour quo l'agent pÏisso expliquer

correct"r*niû pt".eoure aux villageoiri. Àvec'te chafoernent polltfiue on 1991

et la discussion adtour du rôle et les iacnes du Service des Eâux et Forâts, le cllmat

politi{ue otai[ pù* r""orablb à mettrs en applicatiôn les recommandatlons de cette

conféFenc6. La rrouvelle procédure (cf. badre 3.2) décrit commont les villages

peuvent exploiter leur bois pour des raisons comrnerciales

Cadrc 3.2 organisation ds l,exploitation et des exploilants du bois à des fins commcK*dca dans

la zone Siwaa.
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cette nouvelle procédu1e donne aux viltageoiS;

- la responsabilité de gérer le bois de leur terroir d'une façon durable;' la possibilité d'exploiter de façon rémunératrice le bois du terroir iout en
faisant sanctionner une expfôitation frauduleusêi
la possibilité de 'rentabiliser' les programmes de reboisement,. car ce sont les

Le bilan de bois pour la zone entière, sur la base des estimations, est négatif (Cf.
chapitre 1)' ll y a le seul village de M'Péresso qui a un surplus et qui pourrait
vendre du bois. Pour I'ensernble de la zone, un équilibre ne poutrait être atteintgue
si la consommation serait diminuée à environ une charretêe ( t .1) par habitant par
an.

Après plusieurs discussions autour de la procédured'exploitation du bois Entre les
villages, lo village de M'péresso a adressé une demande au Service des. Eaux et
Forêts pour fui accorder un permis de coupe de bois pour commercialiser du bois
mort et du charbon, et de les aider à identifier une zone de brousse pour mettre en
défenp pendant 5 années, :.:: ,:,

i'i;; ':. i: i',t

Vq,1e,{nanque de donnèes sur t* po,Içntiel ligneux, depuis 1994 I'ESPG6N est en
train de vpir cCImment pn peut utilisei la classification paysânne de la zong.gytvo-
pastorafe pour faciliter le raisonnernent des âctions et mesures de gestion àgntrgprendre. : ... l.

3.1..2 Réglernentation de l'exploitatisn du bois par les vilfageois

En cherchantdqs solutions au problème de I'exploitation du bois par lesétrangers,
l'exploitation par les villageois eux-mêmes est devenue plus visible. Les.villageois
ont signalé qu'il n'y avait pas assez de bois rnort pour la consommation villageoise.
Des villageois coupaient du bois vert cor.nrne borq de chautfe pglfl h;,prgparation
des rÊFôs:et du dofo, et du bois de construction F?w,,des hqçrgâiq,.des pivots de
rnaison' des piquets de elôture, etc. Le village de f-!tlP,,Étqppo,.se ptaignait que les
habitants d'autres yillqges, surtout Kaniko et Sinsina, .rqn,Elgnt ctrercher du bois
chez lui. Certains dans fa zone, surtout les femmes de Sinsinâ, coupaient du bois
pour la vente à Koutiala, afin de se procurÊr de l'argent pour subvenir à feurs
besoins guotidiens.

Suite à I'interdiction de la coupe de bois par les étrangers, les villageois ont
comrnencé à régiementer I'exploitatioÀ de cette ressourco entre eux-mêmes, bien
qu'à cê mornent les données quantitatives (Cf . Tableau 3.1 ) n'êtaient pas encore
disponibles. Ën I991 , le Comité Siwaa a pris des mesures suivantes:

i ;_,-

Un qiibtâ'dé "3 charretées de bois vert par femme et par an a été fixé. En
. utilisant des données démographiques, ceci correspond à O.8 charretées par

habitant,, Gê qui doit aboutir: à un équilibre.'||estinterdit.devendreduboisduSiwâahorsde|azone..
: La production du charbon de bois est seulernent perrnise à partir du bois
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mort. Tout vlllageois pris en train de r,bndre du cherbon à Koutiale venait
son charbon st la chanett€ confitqués iusqu'au payement d'uno sommo do
1 fi)O FCFA au village, Pour los autres exploitants, la charrettô.ot lo bois sont'
confisqués jusgu'au paioment d'uno sommo de 1500 FCFA ovrnt h
lostitution de la charrette,

- Pour tégl6r la coupe des râmoaux pour dos tutguts dô tomrte, une culiure )' t.
qui procure des revenus aux jeutrei, lea dernlots oht Ôt6 demandâs d'uillsor
les mâmes rameaux pendant deux ans de suite'

ll faut signalor gu'au d6but ces mesulss n'ont pos étâ appliquées ou conprlsce par
'hpopulat|on.Suiteaux6vénementspo|ithu€set|a'susponsbn.d6s|nto'v9nton9

dss agants des Eaux 6t For6ts en monds rural, on a aussl conststé'dans la zone
Slwaa une coupe excôSslve des arbres poul constituor des réserves en lrgir. lia ,

circulotion dee iniormations Au sein des vlllages était insuffisanto gt se limltlh
surtout aux membros du comlté, , i,

En 1992, la situotion s'est améliorée et tes viltageols ont commenc6 à Ingtt[.r un ..
coniit6 de contrôle de la coupe de bois. Un systàme de sanction n'c pas onoor€ 'l
bien été élabor6; il y a des différenge!;9ntre les lêsponsables villageo.s qutnt at|)(

sanctione retenues (3 0OO - 25 OOO FCFAI (Joldersma et al., 1990' Les prlmlors
cctl d6 saisi de bois par la communaut6 ont délà ou lleu a Try, où l€ bois colDa 'de
façon abu$ve' par une feqype a é1é confisqué, €t epsuite donn6 à la metomlt6 du '

village, : :..:r,..r ', .. ..

3.l .3 Foyers améliorés , . i

Dàs le d6but du programme Siwaa, l'utilisatlon à lOO% des foyers amÉIorée IFA)
a 6té un dee objectifs. Une enquâte men6e en 1989 avait montt6 que 8l||6 des

exploltadons disposaient d'un FA et 7296 les utilisaient, les FA 6tant cas8ft on 9%
dei cas. Lo nombre de FA 6tait plus faible à sinsina et Namposséla, ce.qul pounait
âtre expliquê par le fait que les derniers sont do nouveaux villages LAE' Lâ

senslbilisaûon autour de I'utiltsatlon des FA s'ast poursuivie dcnJb cadre dO. i", .

p(ogrammô LAE. Suite à la r6glementation de la coupg du bois pour

I'autoconsommotion en 1991, des femmes de la zon€, surtout à M'Pérægo, oÎt
exprimé lours doutos quant à I'efficacité des FA, Une enqu€te raPide effcstuéeen : '

1992 à M'Péresso st Try, a rîtontté guô toutes bs exploitations lnteNlot'Y6o8-
(tOO%) dlsposaient dgs FA, mais dans 78% des câs bs FA âvaient de! c.3q[o9.. 

'

La plupart des interviewéeô (83%) utlisent de façon continue les FA pqur 11. '
préparation des reiras, mais le chauffage d'eau ot la pr6paration d€s tn6dlum€nts
iraditionnels so font oncore sul les 3 pierres traditionnelleg. L€s uÛll$tlcqg
avaircent comm€ avantago des FA surtout tâ réductlon de h consommation dU ltoiC. . . '

et la rapldlté dans la cuisson (Joldersma et al., 1993|.

La plupart des FA ont ét6 construits par des staglaires, dos construGtews dss
équipes techniques et les hommes de I'oxploitation. A M'Pôre8so, lec femmes slloe-
m6mes ont égsl€m€nt construit des FA. De façon g6nérale, l'entretien des FA a
rogrtrèsp6ud'attontion,Enptus, lesconstructàursdesFAnesontpasr6munârÔ4..
ce qul sernble les décourager à faire un bon travail
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De I'enquête en 1992, il est ressorti gu'il existe un système de sanction en cas de
non-utilisation des FA dans les villages de Try et de M'Péresso. Lss déclarations
des différents groupes interviewés (responsables villageois, rnembres d'équipe
technique et les femmes! varient pâr rapport au rnontant de la sanction, ce qui peut
être considêré comme un indicateur que le systèmê ne fonctionne pas (encorel en
tant que tel, Les montants mentionnées varient de 250 FCFA à 5000 FCFA, mais
il a été spêcifié qu'on donne d'abord des conseils en cas de non-utilisation avant
d'infliger un6 sanction. Selon les villageois interviewés, les sanctions ne sont pa$

appliquées car elles ne seraient pas nécessaires.

Suite à la visite interpaysanne à Tominian 'et à l'atelier de réflexion avec les
membres du Comitê Siwaa en Novembre 1992, où les résultats d'enquâte ont été
présentés et discutés, les femmes ont décidé de constituer une équipe technique
féminine do construction des FA pour encoura$er la bonne construction des FA' Par

village, trois femmes ont été formées (Cf.,2,5) lors d'un stage de formation,en
janvier 1993 à Namposséla.

3.1 .4 Reboisement

Le rEboisement est unp solution'teclinique généralement proposée afin d'aboutir à

un équilibre entre la production et la èonsommation de bois; Avant le dérnarlagedu
programme Siwaa, le Cantonirement forestier a eu à réaliser avec les villages plus

b" à hectares de piantations villageoises (DREF, 1990). Une des propositions faite

lors des réunions entre les Services Teehniques et les villageois en 1989, était

encore le reboisernent, rnais le taux de rêussite est relativement bas tCf. Cadre

3.3),

Afin d'augmenter le taux de réussite, des formations peuvent être organisêes pour

améliorer' les techniques de plantation, et la plantation individuelle peut être

encouragée. Mais un grand effort doit être fait dans le domaine de la protection des

arbies, p-ri*qu* le probtèrne de la divagation des animaux n'a pâs encoretrouvé une

solution au niveau des différents villages. Pour cette raison la plantation d'arbres

en brousse est même délaissée pour le moment. Les chiffres concernant le

reboisernent depuis 1 987 montrent que f 'action est encore très timide (Cf ' Tableau

C.fl. Les nou*rl"ux vitlages de LAE (M'Péresso, Namposséla en Sinsina) n'ont
commêncé le reboisernent proprement dit qu'on 199O.

Rêsultats de reboisoment lors dc la campagne 1989190'
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ll faut noter que la production des plants au niveau des villagos pose aussi certains

problèmes. Un des objectifs du programrne en _1989 était I'installation des

bOpinieres villageoises à $insina, Namposséla et M'Péresso, gui n'6n disposaient

pas encore. A M'péresso,,la pornpe du forage ne fonctionne pas, ce qul rend

I'installation et l'entretien d'une pépinière assez dlfficile. _, - r:- ..

A Sinsina, le mdnque dteau était aussi Llne des raisons avancé9$, qg|r le

forlctionnërnent sous-optimale de la pépinière. De façon générale, les pÔpiniéristes

villageoises ne soht pâs rerntiriôrés, et le mdnque d'èntretien pdr la collectivité

villa[eOlse après là disribution et fa plantation les découragent davantage.

Aujdur6'hui, tàs demandes des arbres ne concernent qlus fa ,brou8so, mais

,nqt 6*nilrs villages et les afentours. Geux ayant besoin des plantes vont le plus

souvent tu pàpinigrirt" privé dô Kaniko pour en acheter. Au niveau dè le CMDT et

du Service dps Eaux et Forêts ll y a égalernent unê tendanëe d'éncourâgor

I'installatlon des pépiniéristês privês.

,Nombrcrd'arbrcr plantôs dms lee villagce dc 1; rqnt sh"* C"puf 19É7,

! ., ttr1..'

g.l.b Diversification des revenus i-" ,.-..,.,1',1',''''

Une des conséquences du nouveau sysième de la vente de bgis et des quota pour

l,autoconsommation est que certains villageois qui vendaient du bois,. notamment

les femmes. voient-leur possibilités'de gagner un revenu supplémsntaire dllninpar'

f t a été propo*é-aùi fernrnes de Sinsinâ,le village proche de Koutfala; de falre la

culture fourragerà 
"t 

de commerciatiser les fanes I Koutiala. Les femmeg de Sinsina

ont cultivé deux années de suite deux hectares de niébé fourragêI.'L6s revenus de

la première annèe ont servi à l'achat de médicamenls pour la maternitê du village'

ceux de la deuxièrne année sont allés dans la caisse de l'AV' Les femrnes qui

àsper.iàntavoir un peu d'argent se sont trouvées les rnains vides, d'où I'abandon

de cette activité après ta deuxième année. La parcelle allouée au groupsment

férninin est resiêe non cultivêe. lf est à noter que I'activité est moins rémun6ratrico

que la vente du bois. En plus, la dernière activitê est une activité individuelle avec

des revenus individuels, tândis que la culture fourragère était uno activité collective

dont les revenus ne revenaient pas âux femmes individuelles. Les fanes de niêbé

étaient également difficiles à conserver, raison pour laquetle les femlnes préféraient

de cultiver les grains de niébé.
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3.1 .6 Défrichement amélioré ' .

Bien que l'autorisation de défrichement soit réglée dans le code forestier, on a
constaté des cas de défrichement illégal dans la zone. Afin d'encourager un
défrichement amélioré, qui consiste à épargner un certain nornbre d'arbres par
hectare et de $éparer des parcelles de 50 rn par dos bandes de végétation, il a étê
proposé que le village, en tant que comrnunauté, g'exprime sur les dernandes de
défricheFnent. En élaborant ceffe nouvelle procédure, on s'est rendu compte que
le défrichernent était décrété interdit pour trois ans dans le Cercle de Koutiala.
Après une demande au Commandant du Cercle de Koutiala, cet interdit a été levée
pour fa zone Siwaa afin de tester la prise de rgsponsabilité des populations pour le
défrichement dans leurs villages respectifs, toujours à condition de pratiquer le
défrichement amélioré. Enfin, une procêdurç a êté p,roposée pour que le viflage
s'exprirne fl'flbor$ sur les deqpandes individuelles de défrichement, avant d'adresser
une demande vilfageoise aux autorités administratives et tgchniques. L'iiitervention
des événements de mars t 991 ont fait en sorte que cettg procédure nii iamais ét6
appliquée.

.:\

?'1r7 Aufres

Les problèmes d'exploitation des ressources ligneuses ne concernent pas
uniquement le bois, mais aussi d'autres produits forestiers, comme les feuilles
fourragères et les fruits (Cf. Cadre 3.3). ir''

Cadre 3,3 Exemple d'une exploitation dss feuilles d'arbreu. i/

La coupe des feuiltes et la mutilation des arbres se, {on1 surtout par les chevriers,
en pas$âge ou Cêiournant dans fa zone Siwaa. Ces actions peuvent ètre
sanctionnées dans le cadre du code forestier, êt le Service des Eaux et Forêts a

dernandé aux villageois de I'avertir en pareif cas. 
,

Des problèmes ont été constatés dans certains villages concernant I'exploitation
précoce des fruits de néré. Un passage sur cela est inclue dans la convention locale
proposée par les villages et le Comité $iwaa.

3.2 Les ree$ources fourlagères

Au départ, la surexploitation des pâturages était vue par les villageois comme un
problèrne de troupeaux êtrangers, surtout des troupeaux des commerçants de la

ji'l:.'ri'

1i



3T

è7;

ville de Koutiala. Ceux-ci causaientdes dêgâti aux rêcoltes et fàisaientdiminuer la
disponibilité des fourrages en brousse pour les troupeaux villageois. A part du
problème des troupeaux étrangers, des solutions étaient aussi à chercher pour
dirninuer la charge par les troupeaux villageois afin d'arriver à un équilibre entrg la
charge et la capacité de charge des pâturages.

Le passage des'troupeaux transhumants ne pose pu, lâiiàrunt de problèrnes'{Cf .

Cadre 3.4)

Cadre 3.4. Le pas$sge des transhumants

- ;j:.

-;,0-&r.,2, 1'Limitation d'accès aux pâturages
l.IJ ,:)- t..r

Les villageois ont proposé llinterdiction d'accb aux pâturages aux éteveurs de
Koutiala et ont demahdé les Serviëês Techniques de fes aider dans co s6ns. C'est

' ainsi qu'en 1989, le Groupe Technique a adressé une tettre au Commandant du
Cercle de Koutiala en tant 'que Président des Cornrniçsions Dornaniales pour
demander le retrait des éleveurs étrangers de la zone. te Service d'Elevage, jouant
fo rôle d'intermédiaire, a discuté plusieurs fois avec la Coopérative d'Eleveurs de
Koutiala, dont les rnembres sont surtout des commerçants et des fonctionnaires,
'de ne plus faire paître leur troupeaux dans la zone, Après des sêances de

"'dlscussionsi' en,associant I'Administration, et une sensibilieation sur la lutte anti-: êrosive, les éfeveurs de Koutiala ont êffectivement répondu à la demande d'éviter
la pâture dans la zone Siwaa. ll faut noter que ceci n'est qu'un arrângement loeal,
car if n'existerpas un code pastoral au Mali qui permet une tefle règlementation de
f 'accès aux pâtur.gges. j : . l

,i i

Dans un prernier temps. la présence des éleveurs de Koutiala a effectivement
diminuê, rnais des animaux étrangers continuaient à venir Cans la zone. Selon les
vilfageois, on ne pourrait pas trouver une solution sans fa participation des Services
ïechniques:

'Çe gue nous pensons êamme sotutions, ne ç)eut aucunÊtnent être applîgué
â ces propriêtaires sans votre participation. Ce,g gens sont d'abord plus

de nous créer des problèmes. lfs nous considèrenç àomme des ignorants qui
ne voientplus loin gue le bout de leur nez; donc nous somffies d'offiee jugés
inférieurs.'

Le Service d'Elevage a inforrné les villageois de,l'avertir en cas des dégâts par des
éleveurs êtrangers. Les Services Techniques ont suggéré aux villageois que les
éleveurs rendent certains services au village (par exernple, un carnion pour le

't

.1.

/. l.
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transport des cailloux pour la confection des côrdons pierreux) pour pouvoir utiliser
les pâturages villageois en retour, ou paient un certain rnontant, par exemple SOOO

FCFAItête. Cett6 suEgestion n'a pas été recueillie favorablement par les villageois.
L'utilisation d'un camion ne pourrait pas'payer'les dégâts causés et une telle
proposition voudrait dire aussi qu'on 'vehd' le terroir.

Selon le Service d'Elevage, il y a égalementdes 6leveurs peuhf qui s'installent dans
des hameâux en brousse, rnais selon les viHageois ceci ne constitue pas un vrai
problème, Ën plus, leur instqllation se fait avec I'accord du chef de village.
Les vitlageois eux'mêmes ont intérêt à faire l'êlê,vage bovin, et donc à dlspoger des
rsssourCes fourragères en quantité et en quallté:

'Noussomrnd$ arientës vêrs ta production de ta fumure organiqua, ce qu'on
ne peut pas faire en grandes quantité,s sans du bétail. Le niveau de fertilitê
de nos sols a beaucoup baissé, ce gui s'observe sur nos rendaments. Pour
l'obtention de ta fumure organique nous utilisans comme litiàra les résidus
da récolta et les feuilles. Plus on a d'animaux, plus on a aussi und grande
quantitâ de fumure organique. Mais avoir trop d'animaux paut eauser un
certain nomhre de difficultés, surtaut dans le domaina d'alimentation'.

De façon générale, les villageois pensent qu'on',ne peut pas refuser le passage des
vendeurs du bétail sur le terroir. C'est surtout les Séjours longues des troupeaux
étrangers qui pos6 problème, bien que le passage en hivernage des vendeurs du
bétait puisse aussi causer d'importants dégâts. Le village de Namposséla a tenté de
chercher une solution. Un groupe des villageois'ê$t chargé d'accompagner les
vendeurs et les propriétaires de bétail pour leur'rnontrer les passâges afin qu'ils
quittent le plus vite que possible la zone.

'ri

3.2,? Diminution de la pression des animaux villegeois

Ouand le problème des troupeaux étranger$ a yu,trn début de solution, la pression
des troupeaux villageois est devenue plus visible, Cette pression s'explique d'un
côté par le nornbre élevé des anirnaux, et ,Sc .Pautre côté par les pratiques
d'élevage,
Afin de mieux saisir le problème d'exploitatioÊ;des pâturages, un inventairè des
troupeaux do toutes les exploitations dans la zone $iwaa a été fait par f'ESPGHN
et fe Service Elevage. Cette étude rnontre que le nornbre d'UBT par habitant, un
indicateur utifisé par la CMDT (1991) pour indiquer les potentialités d'élevage, ne
dépasse pas 1 UBTlhbt. Mais on constate en mêrne temps déià un dépassement
de la capacité de charge de 9OYo: la zone peut supporter 2768 UBT, rnais la charge
actuelle est 5592 UBT. Ce surcharge se fait surtout sentir en saison sèche chaude
et au début d'hivernage (Touré et al., t 9921.
L'étude diagnostique montre qu'il y a beaucoup d'inégalités de cheptel entre les
exploitations: 23o/o des exploitations disposent de 65% des bovins et d'environ
50% des ovins et caprins (Bosma, 19931.

Avant d'attaquer le problème de l'effectif élevé du troupeau villageois, et sachant
qu'il e$t difficile de proposer un déstockage, la question de la divagation des
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anirnaux vitlageois a drabord été discuté. Cettô iJivagation, notarnment des ovins
et caprins, constitue une raison d'échecde certaines mesurbs de lutte anti-érosive.
Bien qu'une réglefflèritation puis$e être proposée, il faut reconna?tre gue la
réduction de la divagution est avant tout tiée à la satisfaction des besoins
alimentaires des anirnaux en saison sèche, Dans un prernier temps, des sofutions
oht 6té lhventoriées et proposées par les villageois et le Groupe Technique:

Les cttltures faufragèles
La culture de niébé vulgarisûe était peu adoptée dans la zone car son insertion dans
le calendrier agricofe était dlfficile et elle ne prégehtait'pàS'd'avanraggs sur le plan
économique sn comparaison avec le prix d'aliment b6tail, un nrofùit a Uase Oe
sous- produits de graines de coton (Berckmoes et at., tgBBt. Le pôurcentage des
exploitations faisant de la culture fourragère se situait en 1992 autôur de BB%,
dont 36% font une culture pure de niébô fourrpger (Penelon, lgg2l.

Soles fourragères
Les soles fourragères avec des légumineuses petennes proOrilsent du fourrage,
améliorent la fertilité des sols et protègent contre l'érosion. L'fbpGRN a fait des
tests des soles fourragères dans la zone av6c des rtésultats promettours (Diarra et
âf., 1992)' Dans le cadre du programrna Siwaa, une sole fourragère d'un hectare
de Stylosanthes hamata a été installée dans chaque villbge à titre de d6monstration.
Dans chacune des soles, une clôture de t O x 10' m a été fait pour montrer I'effet
de la protection des soles contre les animaux,rn$B.1$S la nrernière cg_qtçagn€, eo
s'est rendu compte que les villageois se sont raiômêiitrendues sur ptâôà'pôur voir
le comportement ce ces soles de démonstration. En plus, ils n'étaient pas très bien
au courant des objectifs visés. Afin 'de 

stimuler les discussions, des visites
paysannes ont été organisées en 1990. Au cours de ce$ visites- les villageois ont
demandé à ce qu'on rnultiplie les sotes fourragèreS. lls étaient d'o,$inion qu-'une sole
fourragère est une bonne méthode pour produire du fourraggp.t"iégénérer lss sols.
En 1992 un programme de prévulgarisation a démarré dans ta zoné et 45 paysans
ont installé une sole fourragère avec une superficie moyenne de 0,33 ha. En igg3,
48o/o des soles fourragères est encore en pface et a plug o.q moins réussi. La
moyenne de la superficie réafisée est O,34 ha. L'autre,ïZ% a'abandonné la sole
fourragère, surtout suite à une instaltation trop tardive ou à un manque de
protection contre le (surlpâturage (ESPGRN, 1994). Le problème de protection
contre la divagation se pose, cê qui fait penser à un cercle vicieux. Le grillage est
une prot€ction efficace mais n'est pas à la portée des paysans, tandis gue des
haies vives autour des parcetles sont rnoins chers rnais 

",aii 
pas très efficaces,

''' 
:

Aliment bétait
La proposition pay$anne au début du programme'était d'utiliser davantage de
I'aliment bétail provenant de I'usine Huicoma (tourteaux dâ coton). La quantîtê de
cet alim€nt, délivrée au village par ta CMDT, êtait insuffisante et les viilageois
souhaitaient avoir une influence sur la quantité d'alirnent bétail à recevoir. Au fait,
I'alirnent bétail a été subventionné par le Gouvernement Malien à 60% du prix du
rnarché, A ce prix, la demande de l'aliment bétail était beaucoup plus élevé gue
I'offre (Van Campen, 1991). En plus, l'altocation de I'aliment bétail était faite au
niveau national et hors du contrôle iJe la CMDT. Un certain quota était réservé pour
les Coopératives d'éleveurs, qui le plus souvent sont constitués des commergants,
des fonctionnaires et/ou des gros éleveurs transhumants. ll a été estimé que la
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production totale de I'aliment bétail dans la zqne Mali-Sud est d'environ 6O.O00
tonnes, dont 113 revient aux agro-pasteurs de cette zonÊ, ce qui correspond à une
dotation moyenne de 2O kg/bovin (Coulibaly et Kessler, 1990). ll.est évident que
I'alirnentbétail ne peut constituer qu'une partie minime de I'Alimentatlon. Lê Groupe
Technique a, pour la campagne 1991192, voulu intervenir pour qUe les paysâns 

..

alEnt plus d'influencÊ $ur la quantité octroyée en alirnent bétail. Une proposltion a
été faiter accordant un droit d'achat d'aliment bétait en fonctlon des rêalisations
villageoises ên parcs arnéliorés et ân cultures fourragères {5OO kg d'aliment bétail
Fât parc am6lioré et par hectâre culture fourragère). ll y a eu des réserves au sein
du Groupe Technique et âu niveau des villageois quant à I'applicabilité d'un tel
systèrne et à sa réplicabilité dans d'autres zones, raison pour laquelle I'idée a été
abandonnée,

Rêglementation de la conduite des animaux
Une réglementation pour diminuer les pratiques de divagation en saison sèche a été
une des solutions proposées. Bien qu'il existe des sanctions pour la divagation en

saison pluvieuse tpar exemple à Kaniko I O0O FCFA/bovin, 5OO FCFA/asin et 25O

fCFA/petit rurninantl et des procédures pour régler des dégâts aux cultures, ceci
n'est pas fe cas pour la saison sèche. L'inventaire de la réglementation existante
montre euÊ, malgré des idées qui existent {taxation, meilleure conduite par bergers

adultesl, des mesures de rêglementation n'ont pas pu être mises en application
pour diminuer cette divagation pour le moment. Pour cette raison, un test a êté

initié pour arriver à rnotiver des éleveurs individuels à améliorer la gestion de leur

troupoau. tout en diminuant le séjour sur les pâturages (voir ci-après)' Des calculs

nnontrent que si chaque petite exploitation pourrait stabuler 4 bovins et les grandes

exploitations au rnoins I lors des mois février à mai, ceci pouvait donner une

réduction de la charge de 1747 UBT, soit une diminution de la chargeactuelleavec
gb% (Bosma, 1gg3), Cette solution peut en même temps diminuer la divagation

des bovins.

Meitleure gestion des trcuqeaux villageois

Ouand les mesures mentionnées n'ont pas suffit pour résoudre les problèmes de

surpâturege, le Groupe Technique a pris t'initlative en 1992 d'organiser une série

de réunions villageoises pour cliscuter les problèmes d'élevage. Lors de ces

réunions, les résultats de l'étude d'inventaire des troupeaux ont êté discutés à

l,aide d'un arbre à prohlèmes élaborê par le Groupe Technique (Cf. ânnexe) et

complété avec les villageois. Ensernble avec les villageois, un arbre à solutions a

été élaboré. La plupart des solutions proposées.res$emblent à celles déià discutées
pour diminuer [a divagation. Un nouveau élément était que certains villageois,

notamrnent à Kaniko, ont demandé explicitement de leur aider à mieux gérer leur

troupeau, lls ont reccnnu clue le nornbre d'animaux villageois est élevé et qu'il faut
trouver des solutions à I'alimentationtout en évitant Ia dégradation des pâturages'

ils ont fait référence aux tests de supplénnentation en cours dans la zone par

I'ESpGRN, et ceux sur les granges pour le stockage des résidus de récolte et des

fourrages, de culture fourragère de pois d'angole associé aux céréaleset du dolique

associé au mais. C'est ainsi qu'un programme de recherche-actiona été initié par

l,ESpGHN, le Service Hlevage et la CMDT-DDRS qui doit aboutir à I'êlaboration d'un
'Outil de gestion de trouPeau'.



i i :1 i :r.r.:l; j f; l: .

, I ,: ,t;l'i;..ri1;1

"i!
:-Ê35

Dans le cadre du test, uo diagnostic plus dét'alllé des problèmes clés a été fait à
I'aide d'un 'arbre à problème'.

Ensuite, oh des grCIupes des d'exploitations volontaires, classifiées sur la base de
la taille du troupeau et les objectifs d'élevage, une hiérarchisation des problèrnes
clés a été faite, et un certain nombre d'actions a été défini et est testé avec fes
paysans. Dans la zone Siwaa une attention particulière est accordée aux
exploitations producteurs du lait, étant donné la présence d'une unité laitière à
Koutiala (DRSPR, 1993; ESPGRN, 19941.

i \''

Le problème clé des différents groupes est l'alimentation du bétaif en saison sèche."loji,
Des stratégies d'alimentation en fonction des critàres paysans pour la performance -';i

animale sont en voie de dêveloppement. Les éléments clés qui en font partie sont: 
"i,i

I'utilisation d'un hache-paille, et d'un prémix pour une meilleure valorisation des ,,'
résidus de récotte, les cultures fourragères (p.s. dolique sous mals),',dr:
supplémentation alimentaire avec I'aliment bétail, la pierre à lécher, etc. Des'
dispositions ont été prises pour permefire aux paysans de prendre des crédits
auprès de Kafo Jiguinè, des caisses collectives d'épargne et de crédit et d'ouvrir
un Carnet Spécial Elevage (ESPGRN, 19941,

A travers le test avec les exploitations volontaires, on essaye de vérifier si une
meilleure gestion des troupeaux est rentable d'une part, et si elle mène aux effets
attendUg d'autre part: diminution des tailles des troupeaux et du temps de leur
séjour *ur les pâturages naturels. Le test sert égalernent de démonstration pour les
autres villages.

3.2.3 Protection et régénération des, pâturages
I iijilil .:1i," ': .., r t, ., t, 1. ,. ' ,Ijti.r, ' '.

Plusieurs mesures ont, étê,proposées.poufi frotâgsr
amêliorer leur productivité. :

les pâturage-s. natutels et pour.,s!
.:

Parcelles semenciiles
En 1989, dix parcelles semencières, clôturées avoc du grillage, ont été installées
dans la zone, âvêc';llobjectif de rnontrer I'effet de protection sur la rég6nération.
Trois parcelles (àrsinsina, Try I et Try ll) ont été brtlées pendant la saison sèche
de 1990 parJes feux de brousse. Seul le village de Namposséla avait fait un pare-
feu autour de la parcelle ,s€ffrênGière. Lors d'une visite paysanne un vieux deii.
Nampogçéla disait que la, parcelle semenciere ressemblent à la brousse quand il ,1i-

faisait le berger à bas âge. Aujourd'hui ces parcelles servent de démonstration êt ',
ne sont pas utilisées pour d'autres fins.

Maftrise des feux de brousse
Les propositions faites dès le début du programme Siwaa pour diminuer les effets
négatifs des feux de brousse (voir Cadre 3.5), étaient l'instauration des brigades
anti-feu, la construction des pare-feux à raison de 1O km/an/village et I'extinction
des feux de brousse.
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Les effets négatifs des feux de brousse. * '

L'ensemble de ces mesures devraient résulter en unesuperficie brûlée de moins de

10% de la superficie totale du terroir. L'évaluafiipn en 1990 a montré gue la

superficie brûlée (2,3Va) était bien au dessous de,,;ÎO% de la superficie totale de la
zone, bien que la confection des pares-feux laissqÈ désirer (Cf' TablEau 3.2).

t' j,

Tablsau 3.2 Rôsultats de lutte contre los feux do brousse, tÉampagne | 990/91

Source: Cantonnement forestier de Koutiala 
.,',.i,-.;,.

En 199Oi91, il n'y a pas eu des feux de brousse dans les vilfages de Namposséla

et M'péresso, mais la superficie brûlée à Sipsina (3OO hal était importante par

rapport à celles à Try (5O hal et à Kaniko (f 0 ha). Llorigine de ces feux, dans la
plupartsitués en bordure des routes, êtaientinconnue, En deux cas (à Kaniko etun
cas à Sinsina), les villageois sont intervenus pour éteindre le feu. mais pour deux
autres cas I'intervention s'est faite sous pression du chef de poste forestier de

Molobala et I'aménagiste secteur de la CMDT, ll n'y pas eu d'intervention pour le
deuxième cas à Sinsina, ce qui peut expliquer le nombre important d'hectarss
brûlées. Des pare-feux était faites à Try (9,6 kml et à Kaniko (4,O km), mais les

autres villages n'etl avaient pas faits'

Une enquête rapide en 1 992 a montré que les brigades anti-feux, sont soit
inexi$tantes,ou fonctionnent mal. Une sensibifisation a été entreprise à l'aide de la

série GRAAP 'Etre maître du feu', Des animatëùrs villageois ont été forrnés pour

faire des séancesdans les différen1$villages. Pa.q'la suite des brigades anti-feux ont
été crêées qui ont été équiprâes avec du rnaterià,t pour éteindre les feux. L'irnpact
de cette action reste timide, car depuis 1992 la fréquence des feux de brousse n'a
pas diminuée, et la construction des pares feux est délaissêe, Néanmoins les

:.'i;.i/ ..:-'
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villageois commencent à infliger les sanctionsbn cas de feux de brousse' bien que

cslles-ci ne soient pas appliqu6es si les 'coupables' reconnaissent leur faute et
prOmettent que de tels cas ne se reproduiront plus,

I

Régénération des androits dénudés
Une autre possibilité pour régénérer les pâturages est la r6généhitiori des endroits

défà dénudbs. ll faut noter que de tÊlles mesures sbnt coutedses. L'ESPGRN a fait
ààiitËsi- dè rôgénération de la végétation sur des berges dôgradées à Kaniko de

l gBE-,l gg4. ll r'agissait des berges qui avaient dans le pass6 unP vÔgétation dense

raiùnt partie d'une forèt gaierË. Abrès leur défrlohetheht, cehaines parties ont
sorvl de charnps de cukure, de jardlns et même dô banangr{es.. Suite à f '6rosiott,

cqs beiges ont étÉ rbrindonnéei depuis 3O ans èt ees endroiæ dénud68 n'ont pas

pli sà réIenerer naturellement. Les expêrimentatiorlS rhontrent que la protection par

utrE.cËiure ne suffit pas. lf faut des cordons pierreux et des tlges de coton sur

cOitlbes,à nlvearJ à I'intérieur des parcelles cfôtur6es, et une couvorture de tiges de

coiôh et Ue béféalés ontre les cordons sur les BnUrôits nus. Ceci nêcessite de 25O

à 
-â00 

hëurôs de trévail par hectare pour respôotivCrhbrlt lsg bandes de tiges et les

cdrdons piereux. Ën plus, il faut compter les lltÙegtissôménts pour le grlllage, qui

sont si éf'evés gué cetts technique est hors questio.ï,pour âtre appllquÔe de façon

syst6rnatlque. L"r prtcelles soît gardËes cornme ôlÇment da sensibillsation et de

d6rnonstration. l1 niost pâs oxoJr,r que |es pro-blàmêd fdnciers peuvent fouer un rôle

pour des parcelles qui ont Été cultlv6es drnc h tôhps mais abandonnécs depuls

longtemps (Cf. Cadrg 3.6)'

Gestion des pâturages
Suite à une, çFs$'ifiCation de la zone sylvo-pâstorale faite ôvec les viflageois, un test
'gestion dei'pâturages' a été proposé en=1994 aux villages de M'P6resso, Try et
Èaniko (Bagayoko et al., 1 9941. L'éiément clef du test est de parvenlr à respsctor

das périodes de repos pendant lesquelles différentes parties de la brousse ne sont
pas pâturées, dans le souci d'augrnenter leur productivité. Try et Kaniko n'ont pas

pu choisir une parcelte-test, d'une part par crainte de ne pas pouvOir maltrlser

l,accès des troupeaux venant des villeges voisins, et d'autre part à cause de conflit
interne. 

:
. ..1 :

M'péresso. a choisi une parcelle-test sur un parcours auquel ont aussi accb les

troupeqgx, provenant des villages voisins et des campements des 6leveurs. Un

"otrilté'ôd'i,i*eillance 
de ta brousse a été installé. L'ESPGRN a proposé une seule

p6riodg brèye de pâture pendant la saison pfuvieuse.
Le viiËgô p entouré ta parcelle d'un pare-feu au début de la saison sèche. ll sera
'déeidé ââ 

"o*mun 
accord une période de pâture pendant la saison sèche. Mais

avant cela, uno visite inter-villageoise sera'faite sur la parcelle

. :. t .:''t .r.j'

L'utilisation des endroits régénérés.
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;'
Forrnation des bergers ' ,

ll a étê constaté ,gug les bergers contrikruent à la môuvaise exploitation des
pâturage$, en conduisant,les anirnaux aux mêmes e,ndroits (pression localisée), et
Ên coupant des feuilfes ou mêrne en rnutilant des arbf"p_,qr Line formation des bergers
a été proposée pour arriver à une 'meiHeure confluite sur les pâturages, Les
villageois n'ont pas adhéré à cette proposition pârce quq, 

!p. 
rna;orité des bergers

salariés n'est pas originaire des villages. ,.i'!,r,
l,' 

i

':

3,3 Les ressource$ en eaux

Le problème d'eau n'a pas été signalê au début comme un problème majeur,.bien
qu'il soit mentionné par M'Péresso cornme une contrainte pour faire une pépinière
villageoise. Lors des'discuésions sur les prob-lÈmes d'élevage, les difticunes
d'abreuvement en saison sèche ont'été signafÉs,pai i*q,villageois.

r : illf.lr', "lûil;-, ! :r r i,. ; ..

La situation de I'eau d'abreuvement së.prôsente ghsit" 
,i,,,..,,

,t,S ' I r- en hivernage, on trouve I'eau dq$i les marigots, les mares et les étangs. Ces
eaux de surface soutiennent leobétail pendant enviton guatre mois, ..,I 'jf'ii

- €n saison sèche, les animaux tçë concentrent autour des puits servânt de r :, ,

point'd'sau. Autour de chaëûn de ces puits, un obreuvoir local ost
confecû'ôntfdren"ei1rgnl,gqpn bpis. lls sônt pour la plupart situ6s dans les
bas-fonds. llè deûiennætprofoiids à paltif,de lr,lats etd€mqgd..gnt b€aùeoup
d'ênergie pour fournir de I'eau,aux anlriibuxL, ". ' 

.],,;,:.i,1,,,Ê ..,t,

Un inventaire des forages a été fait par le Service d;Êlà.rage. Chaque village a'u[ i 1n :

forage mais sêul cêlui de. Kaniko est fonctionnel, :'È- " ::t:Ii
'YrÈ,,i111,11..,n .i1r

T:r 
*ll:e.

3.4 Lutte anti€oelve , ,":i, 
A.rr.

Dans les différents villages le programme LAE se pouçuit, .*fr;'
La lutt6 anti-érosive comprend les actions suivantes: ;{i, ,

- la confection des lignes en cailloux en amont de$ chêmps; ,]]- la confection des barrières en cailloux dans des rigolos et
ravines, 6ventuollement renforcés par des plantations;

- la plantation d'arbres;
- .la plantarion'd'hçjes viùes sur les limites des champs;

le'travail du,sot.si.rivanf iëS courbes de niveau'- I'augm€ntation de r'"pi"Joï."ier;;Ë;il" a ùàùers tà' conetruction.çt.
l'ùtillsation des parcs à litière et la stabulation des animaux,., srrrrrrss,r, . ,h ili; ;r ,.:,

Los villages de Kaniko, Try 1 et Try 2 ont d6man6 un programme de lutto an$;=i,""'
érosive depuis 1984, tandis gue les trois autres vllloges n'ont démaré qu'en 1 991 , 

' ',
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Lignesencaillaux " _- .

Làs fignes en cailloux servent I lq O,rotection dlun ensemble de,charnps sitttÔs dans

un sous-terroir donné, Elles sônt êxécutées de façon colbctivo, gfi utilisant des

charrettes asines pour le transport des pierres. Tableau 3.3 montre les réalisations

en lignes en cailloux dans les différents villages depuis 1987.

Tabbau 3.3 Réalisations en ligncs en cailloux'{en m} dans les villages de la zonc Siwaa depub

I 987.

Si on peut ôonsidérer toute réalisation inférieure à 1 km par village et par an com!|r,,, t

insignitianie, on peut conclure fies chiffres pr6sentées que cette action n'8st F831 '

beauCdUp pratiqige, seulernênt'en 1991 trois villages ont d6pass6 cette longueur, '"i
r'ren l dgZ un seul village, et en 1993 aucun

Lors de la réunioh d'évaluation dn lggl, des problèmes ont ét6 signalé_s guant à

la réafisation des'lignes en cailloux. Dahs les nouveaux villages LAE (Sinsina Et

ttarnp'àssélal, toutela population n'avàit pas encore bien compris I'action' Dans les

autredivillages, les problèmes suivants se posaient:
- L,éloignement des cailloux nécessite de plus en plus des moyens de

transport. Des charrettes sont utilisées, mais par erainte.des dâgâts certaines

exploitations sont hésitantes à rendre leur(s) charrette(s) disponibles pour ce

travail, car il n'y â pas de réparation sur la compte de l'AV. 'A Kaniko, on

utilise un tractêur, mais il ,esi difficile de mobiliser f 'argent pour acheter du

carburant. A Try l, la pa6ne de charrettes est selon les villâgeois la raison

principale pour laquellà la confection des lignes en cailloux'n'a pâs étê faite

en 199ûi{
- La confectfôn des lignes en cailloux est un travail qui se faitd'abord dans un

sous-terroir. Vu fa lenteur des réalisations, il prend quelque temps avant
qu'on puisse commencerdans d'autres sous-terroirs, ce qui décourage leurs

habitants à travailler dans le premier'
- La détérioration des rapports entre les jeunes (qui font le travail) et fes vieux

(qui en décident)

Les villageois ont proposê de mieux régler le problème de transport en pass{lnt par

I'Association Villageoise. Une possibilité est de louer un carnion sur les fonds de
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I'AV. Les villageois ont aussi suggéré des crédits 'douees' pour pouvoir financer les
activités de LAE. Le blocage majeur au niveau de la réalisat'ion des lignes en cailloux
semble être qu'il s'agit d'une activité collective, pour laquelle on compte sur la
mobilisation des jeunes qui peuvent avoir d'autres priorités en saison sèche.

Hafes vives
Csntrairernent aux lignes en cailloux, les haies vives sont réalisées par des
exploitations individuelles dans la zone des champs. Le problème
dlapprovisionnement des boutures d'Euphorbia balsamifera s'est posé au dÉbqt,
mais les exptoitations ont maintenant la possibilité de trouver ou acheter dds

, boutures d'Euphorbe, Dans les anciens vilfages de lutte anti-érosive, ces bouttlrçp
,sont actuellernent suffisamment disponibles au niveau du village (aneiens haiegl,

i çe facteur explique les meilleures rêalisations dans ces trois villages. 
il

' 
Tableau 3.4 Réalisations en haies vives (en ml dans les viflages de la zone Siwao dcpuis 1987.

Source : CMDT-DDRS

On constate qrre les réalisations dan"g- I'ensernble des six villages élaient les phib

élevées (62 krn) en 1991 . Après 
-cefie 

année, le taux de réalisation baisse
significativement. Lors des discussions avec les différents villages sur la diminution
des rêalisations LAE, les villageois ont remarqué qu'il existe quand-même Qepucoup
de réalisations individueltes qui ne sont pas comtnuniquêes aux merùbres de
l'équipe technique villageoise qui s'occupe des statistiques dans ce domaine.
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ATUALYSE ET DISCUSSION
-Jr:

1::,1lii . r: ;,
i l rr..'f,'- :

:l ii.',

4.1 lntroduction
) .-.:j._li 

i: 'i '

Si on cornplend pg( GTV l'ùtiiisation durable des " ressources naturellss
renouvelables sous la,. respônsabifité de la communauté villageoise, quehues
paramètrqs,,peuvent être identifiés'pour apprécier les:'iésultats obtenus por lss
programmes GTV:

- le degré de durabifité de I'utilisation des ressourcss naûrrelles;
- la responsabitité prise pqr les villageois pour l'exécution du programme gui

peut se traduire par:

,. ffiJjjlt"" 
qsi ont 6té fixées par les villageois et le respect de ce$

:

':.: i ri ;,; i1 ' 
, ,lg niveAu de

ri la définition de la
juridique;

- la légèreté de I'aPproche
nécessaire) et la Possibillté

rêalisation des mssures d'aménagenlent
responsabilité vlllbgeoise $ur le plân institutionnel et

suivie (rnoyehs flnanclers st humains, temps
de répllcabllitô de cetto approche.

Ci-dessous, une analyse des rêsultats obtenus du progrâmme Siwaa sera faite
en utilisant ces dlfférentu parâmètres.
I . 'T, "t;-'. lA

'::.'..r 
I

:)ii) ;il

durabilité d'utilisation des r€Ssoutces naturelles : : , ri , ,r4,2 , Le degré de
I r j'

Pour,.gn prograrnme test. il est important de décrire la situation de départ de

t'utitiSation des ressources naturelles, de façon quantitative, afin rdê,,pouvoir
déterminer qt d'apprécier I'effet des mesures prises ou . d'autros
d6veloppoments sur les'iessources naturelles. , :

Le degré de durabilité des ressources naturelfes a été apprêciê avant et pendant

l'exécution du programme'Siwaa par des études spécifiques sur la dégradation
des terres, la capacité'de charge des pâturages et'dans un moindre mesure sur
I'exploitation des ressources 'ligneuses, Ces donnéesr 'ont 'étâ ,utilisôes pour

développer des propositions d'utilisation des tessources naturelles et d'estimer
leurs effets sur la durabilité (Bostna, 1993).

L'analyse diachronique des photos aériennes à deux périodes différentes a

permis d'apprécier l'effet des actions. Dans le cas de Siwaa on a d6ià pu

observer une récupération des terres dégradées par les actions LAE (Jansen et
Diarra, 1992). Etant donné que te prograrnms est sncore ên cours, un bilan

d6finitif n*a pa$ encore été fait.

L'opinion paysanne est un autre critère pour iuger les changements dans
I'utilisation des ressources naturelles et leur impact sur la durabilité. Les
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. villtgcois ont constaté gue l'utilisation dd$ ressources nsturslles par d6s
étrangêrs a diminué suite à l'introduction d'une rôglementation d'accès, élaborée
an collaboration avec les services techniques (voir 3,I.11. Ceci a contribué à une
prise de conscience renforçérç ,guant à llutilisation des pâturages et de$
r€ssourcos forestiàres par les villegeois oux-mâmes tCf, 4.3).

Fien que dos données quantitatives sur I'utilisation actuell€ ne soient pas
disponibles, on pout conclure qu'i|.-y, a eu un€ amélioration de l'utilisation des
r€$sourcos naturelles dans un'sens de durabilité, On pourrait interprétêr c6tte
am6lioration comme un€ diminution de la vitosso de la dégradation, mais pas
forcêmont comme une utilisation plus durable suits à un investissemgnt pour
augmontor la productivité et lâ durâbilité. Selon Diarra êt al (1994), la diminution
de la pression par les étrangors aurait fait que les villageois ont considôré que la
prlse des mosures de gestion pour régler I'tifillSation villageoise est devgnue.

,ijut temporalrement, moins urgente. On pourrait le prendre comme un indice que la

, .stratâgie paysanno est d'opter pour une pr'oductivité acceptsblo et non pos pour
..ll la production la plus durable. C€ci est d'aillàurs peu surprenânt, 6tânt donné quo
-fu;,6qtr pour les pareelles de culture, gérées ihlividuellernent et dont les bén6fices

assez immédiates appârtiênnent à l'iiidividu, la stratégle paysanne est plutôt
''}'rf::' d'ootor pou|un€ productivité âçcêIitablo av€c un€ réparation des champs

dé1iibÛês et non pour des inve'qti]gements pour réaliser des rendements
sup6riours ot une exploitatjon durablë,'(V.pn der Pol et al,, 1994). Autant de plus
pour lër parties du tenoir qui sont 1iiÈtées de façon coll€ctivo, et dont les
bén6fices sont moins clairemênt défiDigjÈl distribués.

:,tiJ- i."

"l fia

,i. Les possibilités de réglementation villâgeoiso sê définissent par rapfiort au cadre
juridique en vigueur. comme Str3duites par exemple dans le codê fonciet ot le
code forestier.. Ceux-ci sont à l'heur€ âctusllo'èn relecture. Dans le cadre du

'!, programm€ test Siwaa, des pçsibilités de réglementataon locale ont été offertes
à titre exceptionnel (procédure d'exploita.lion du bois, défrichemsnt). Les
villageoie se sont engagéa à formuler €nsgÉi$lH avec les services techniguee de
nouvelles règles pour I'exploitation Oss reéëôûlëes naturellês par l€s 6trangers êt
ont pris l'lnitiative d'en formuler 6galemént pour êux mêmes, ce qui est une
indice de leur préoccupation pour arriver à une meilleure gestion de leur torroir,

Au Siwaa après''dbux ans de n6gociation, les grandes lignes d'une convention
locale concernant l'exploitation du bois ont été aeceptées par les six villages en
1994 (Cf, Cadre 4.1). L'application de la convention locale toste encore à faire.
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Cadre 4.1 Proposition des prix des permis de coupeTu bois dans h zone Siwaa.

r )'r

r\iii;

Plusieurs causes peuvent être identifiées pour expliquer la lenteur du processus:

- tl est pfus facile de rêglementer I'accb ôbs étrangers que de freiner les
propres actions villageoises sur les ressources naturelles.

- La différence en' disponibilité des ressourcgs .ÊBtre les villages impliqués a
fait que le village qui avait plus'de re$sources q,.eu la crainte de se voir
déposséder de ses ressources pâr lè3 cinq autres,,Dans ce cas I'approche
inter-villageoise semble avoir ralehtu'le 'processus de prise de décision.

- La définition des règles implique'l'élabçlation d'un systèrne de contrôle
avec des sanctions, L, définitioâ''des sahctionfl gT leur mise en oeuvre est
une guestion assez' délicate, et les villageois ont exprimé des doutes
guant sux possibifités et capacités villageoises {e gérer ce problème.

'i

.t

Sur la base des expériences vécues. oo pourrait aussi conclure gu'une
réglementation de I'utitisation des ressources naturelles ne devient intéressante
que s'il y a des intérêts économiques tangibles en ieu. Une rêglementation des
parties collectives du terroir a donc plus de chance de réussir, si la valeur
éconornique est bien percue. Ceci se fait déià sentir dans une situation de rareté
des ressources, par exernple la dirninution des espèces préférées de bois de
chauffe et des pâturages de quantité et qualité TÊ$iocres dans la zone Siwaa.
Afin de prévenir cette situation et/ou d'encoura#i des investissements pour le

maintien de ces ressources. une politique de pJix adéquate des produits (p.e.

bois de chauffe, fourrage naturel) e$t nécessairei uÇç-ci peut se faire partiellement
au niveau village pour réglementer l'accès. mais demande également une
politique nationale, notamment eh ce qui conperne les prix des diff6rentes
alternatives (p.e. prix du bois, gaz, équiperneiii d'énergie solaire) en relation
avec le pouvoir d'achat de la population urbaine et rurale.

Ouant aux prix de I'utilisation des ressourçpg inaturelles.. il faudrait que le prix
unitaire reflète à la fois la quantité CdnsommêÈ {bien quq. difficile à rnesurer} et le
coût de restitution de cette ressource (Thô'mêbn, 1989I.' Peu de donnêes sont
disponibles permettant de fixer des prix prenant en cornpte ces critères.

Jusqu'ici les prix de bois de chauffe n'incitent pas à une plantation villageoise
sous forme de maintien du potentief ou mêrne éous foimd, c.ornmerciale; les prix
'du bois de chauffe sont bien en desbou$' 'des Érix 

' d'autres alternatives.
' Cependant des premières initiatives pour planter des arbres pour produire de

bois d'oeuvre et de construction ont été prises dans la zone Siwaa, mais à une
échelle encore assez modeste.
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Ouant aux ressources fourragères, l'augrnentbtion du prix de l'alirnent bétait et
sa disponibilité incertaine ont fait que les paysans montrent plus d'intérêt,pour fa

culture fourragère. lls sont aussi prêts à tester des systèmes de rotat'rbn pour
une rneilleure gestion du pâturage, mais jusqu'ici il n'a pas encore ét$.f.os$ib!e
de fixer un prix d'utilisation des pâturage$ naturels par les villageois etrtes pp,n.

villageois,

4.4 Aménagernents

Une sécurisation furidique formelle n'êst pas suffisante pour 
"uànl"nrr, 

les
investissernents. Déjà pour les terres cÛltivables les raisons d'ordre économique
trapport prix des produits agricoles/prix des intrants) semblent plus importantss
gue celles de sécurité juridique FQur faire des investissèmeilts. Pour lds parties
colfectives du terroir la sécurit6 fdrldique traduite par la possibilité de contrôler
leur exploitation semble constituer une pretnière condition pour Êncourager la
population à faire des investissements.

I'augrnentation attendue du niveau de réatisation des
LAE, bien que certainôs mesures aient. donné la
de gérer davântage eux-mêrnes leur; tqffarf ,,,'La,, zono
phénotTrènes coristat6s dans l'ancien bassin cotonnier

Jusqu'ici il n'y a pas eu
mesure.s collectives de
possibilité aux villageois
Siwaa n'échapp6 pas aux
de Koutiala, où il
monétarisation de la

y a eu un développement agricole accompagnê ,diUne
production''tDDRS, 1 994): .i 

,

- les comrnunautés viffatiilofses"ont tendance à fonctionnir,,de,rnoins en:'
moins comrne des unitês de cohésion sociale, ce gui a un,effet négatif sur
les rnesures collectives de LAE;

- en raison de confliïs de génération, les jeunes sont moins disFosês à
partic-iÈei aux'aêtivités supplémentaires ftorl,:r,érrunérées au bénéflce de la
comrnunauié ou de' llexploitation agricole. Ceci est surtout valablq.hqre de
la saison pluvieuse, dû {rux coûts d'opportunité (migrat{on, saisonnière,
activités productives de' contre-saison). ii,

Ceci résulte en une diminution de la capacité de rnobilisatiqn pour les actions
collectiv€s, et même individuelles;'D'ailleurs, il y a ls,tolrÊurrençe avec d'eutres
activités non moins importantes du village (réparations des routes, construction
d'une école, etc.!.

Quant aux mesures individuelles, comme les haies vives, fes technigues
culturalesn les traitements'de$ rigjoles, elles sont ;appliquées et adoptéçs par
toutes les exploitations, mais pas en:ore sur I'ensembh dgs terres cultivables.
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4.5 Fesponsabilitê institutionnelle :

Les parties prenantes dans le programme Siùaa'sonti' ' ' l' : : ! ;

: ,i.,, :

.-: ll.r,
. les villageois/les organisations villageoises; "" i' i" : "'''' i'':.'"
. _i,le,s . usagers du terroir non-résidents au village " tcornmerçants'

fiqnshumants,exploitantsdubois,etc.); ,',-'' i':rj i'rt' "',
, les Serviibs Techniques (Organismes/services dti dêveloppernent; l'lnstitut

d'Econômie Hurafe par l:équipe recherche système-gestion dgs"ressources
naturelles;
f :a$miniftlglion,,

::; ,1-i..) i:.t | 
' 'i , 

r _ 
iiûti

Si I'obfectif d'un programfilê.GITV est d'arriver à une gestion des ressour$fs
natureùes du te.lroir viltageois,sous; fa responsabilité villageoise, il faut que,Pqtte

rospensauiiiietôit définie dans run contexte iuridique adéquat. ll s'agit ae oôfnir
la responsâbilitê à délêguer' à la cornmunauté villageoise et celle à prendre par

d'autreg structures car csrtains problèmes demandent des supports à d'autres
niv€aux. Çeci n'a pas encore été fait, mais est prévu dans le cadre de la

décentralisation, et des nouveaux codes forestier et foneipr.
,1. !_,, r.

M6me Ëi'lcette responsabilitê soit définie, il' faut que les villageois la prenn€nt.

Bien qu'il soit reconnû qu'il est plus facile pour une communauté de participer à

un programme et de prendre laresponsabilitê s'il s'agit d'un problème resssnti, il

n'6st pàs si évident qu'elle la'prendra. Dans le programme Siwaa I'accent a été

mis dès le début sur la responsabitité villageoise, les Services Technigues ayant
,un rôle d'appui. tt a pris du temps pour gue les villageois'le cornprênn8nt ainsi,

,.,r. ët it[+rétoit'' paifgiÉ Oitti"it" pour les intervenants de se 'retenir' lors des
r,, ,,iffi66ents.çr[Ëuçç' pout'hÊ.pâsr résouCle,les problèmes'des,villageoiq..l leur

place, maiq 4ij,ireî aiiier à résoudre cçs prônum€s eux-mêmes;'Oeci dernand€ un

rôle de facililation de la part des Services Techniques, ce qui est un rôle a$sez

nouveau. En pfus, les ditterents $ervices Techniques doivent harrnoniser leurs

efforts pour répondre de façon adéquate aux problèmes posés sâns duplication
,i,:; rides ,€ffqfts,, ni émission des messages contradictoires. ll s'agit donc d'une

' approché qui' 'lie ies ressources et les talents locaux à ceux de I'extérieur du

village.

,(:,..., Oua[.1 à la coordination par des Services Techniques et Administratives, il avait
i''i, été ùl+ose par le PNLCD (CSEIPNLCD, 1991), qu'un programme GTV soit

exécutê par le Comité Local',de Dêveloppement, qui est cornposé des membres

des Setui"e* Techniques concernés, des représentants dês proiets, des ONGs et

d'autrq,gintervenants dans fe domaine de la Gestion des .Ressources Naturelles'

Dans la pratique, cette structure n'a pas touiours été opérationnelle et il était

parfois nécessaire de {re)définir les modalités de travail.

Dans le cadre du programma Siwaa un Groupe Technique des représentants des

différents Services Téchniques et de l'Adrninistration locale a étê rnis en place'

En fait, il s'agit d'une structure qui s'insère dans la sous-commission Economie

Rurale du CLD, mais à un niveau plus opérationnel.
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Le rôle du Groupe Technique des intervenânts,est essentiellement d'appuyer les
villageois sur le plan technique, institutionnel et méthodolo$ique pour la

réalisation d'un progrâmrne GTV. Sur fa base des expériences, on pêut résurner
les tâches du Groupe Technigue cornme suit (DRSPRa, 19931:

- Aider les villageois à d6finir de façon claire les problèmes po$6s dans le
domaine de I'utilisation des ressources naturelles;

- Cornpléter les solutions vilfageoises aux problèmes posés en rendant
disponibfes des connaissances techniques, institutionnelles (iuridiques,

organisationnelles) et méthodologiques; i ,

- Harrnoniser les activités de forrnation et de vulgarisation des différents
intervenants auprès des populations villageoiseg sur le plan contenu et
rnêthodologie d' approche;
Ëncouragei ta rospon$abilltô vilfa$eoiee du prografnrne dans le cadre de la
décentralisotlon. Pour y arriver le Groupe Techni{ue Febt, notâmment au
dôbut, jouer un rôle d'lntermôdiaire ontr€ les villageols Êt lbu aUtorlt6e
adminisiratives afin de sôcuriser la population villàgôolse dans leurs
réglernentations.

,Pour le programrnr Slwsâ, on a pU Ëonstater gus de plus en plus, la coordination
se traduit pàr fa concbptiôn et I'exécution des programmos de collaboration sur
fe terrain, Cëci'pol.rrrait être un indice de I'int6rêt quê les différents services

r',âccbtd€nt à ce programme. non seulement pour être plus effiçaces sur le tgrrain,
mais au$si'pour la valeur gue cette collaboration apporte,àrl'agent individuel sur
le plan profassionnel (êchange des idées, nouvelles inforrnations €t nouvstux
défis).

. 
i,t:

En fait, le groupe technique inter-service peut être consSdéré comme une plate-

forme pour la gestion durable des rgssources naturefles dans laquelle plusieurs

acteurs sont impliqués. Les participants s6 réalisent gu'il y a une

interdépendance entre eux, et qu'il s'agit de développer un Pfan d'action
comrnun. Ceci nécessite la négociation, l'adaptation; la résolution.des conflits et
I'apprentissâge commun (Rôling, 1994|. Jusgu'ici, les utilisateurs vlllageois et
non-villageois sont encore peu impliqués dans cette plate-forme.

On constate que déià la création d'une plate-forrne commune des intervenants,
avec des rfules de jeu, prend beaucoup de temps (Diarfa et al., 1994). ll faut
faire attention à ce gue les différents acteurs ne soient,pa-s trop préoccupés par
la création et ensuite le maintien de la plate-form€. Le feflFtionnement interne du

système ne devrait pas devenir un but en soi. ll faut ûOuiours être orienté vors
les résultats attendus de cette plate-forrne' 

,,,j' ,,' 
,,

Dans le cadre de la décentralisation et des programrnes GTV, la collaboration
entre les intervenants est envisagée sous forrne des cadres de concertation des
intervenants, coordonnês par le CLD'

Quant à I'organisation vitlageoise, la plupart des programmes GTV ont proposé

des Comités Villageois de Gestion. La cornposition et les attributions peuvent
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' varier d'une situation à I'autre. Dans le contexto môli6n, les attrabutions et le

statut d'un Comité Villageois de Gestion n€ sont pas définis de façon formelle,.
ni ses relations vis-à-vis des autres instanc€s villageoises lAV, structurdg

' administratives modernes 6t trâditionnetles), ni celles avec les Services
Techniquss.

''rrr.','.Dg façon générale, il y a uno tendance à créer c€s comités villageois au moment
du démarrage du programmo. Les expériences ont montrô qu'il êst plua facile de
créer un comité que d'assurer Son'opérgtignnalit6, surtout quand les vlllageois
ne savent pas encoro êxacterrent ce qu'uri'tel'êômitÉ.tloiÊ f,eke. Afin d'6viter

'I ll)\i!.: . que ces comit6s soient des comhés 'existants sur papier';,çar nP se sentânt pas
'jijri rri rlrosppnq?bles,'it,semble plus indiqué d'attendre le momsnt gue lee vllltgeois

. ,, reséentont le'besoin a'unçi' ë-àrtaine orgônisation. A part junrpomité vllhgools do
gestion, "d'autres formes d'orgànisation peuvent'dtre envingêcs ou tontorcéos
poul un,dfbut, p.e. des équipes LAE, des équipes"dErcqn$$Ètion das foyers

'':t,' , . am6lior6s, desbrigades anti-feu, €tc. Avec les villageois,çtÇlF.gg basantsur lo3
expériences acquises, les modalit6s d'organlsation les plus promotteuses gont à

Dans le cas du Siwaa los villagee ont décidé de fdrmer. un comit6 villagools et
':'ril: ' inter-villageois. Ce demier €st constitué par 3 délégués de chaque vlllago, y!t4"' comprls des délÉgués femmgs:iLss utillsateurs noFrésldents au vlllage ne sont

pas' . e- ncorc impliquÔs dans cette forme d'organleation. Dans le cadre du
progrâdime Siwaa, les contacts rvec ces Eutros utillsatêurs se faisôient surtout

, ',,,, par l'interm6diaire du Groupe Techniqrre. 
:.1 ,

L'approche inter-viltageoise était néceséalid;'àu temps du dômarrage du
, programmo Siwaa bien qu'elle semble avoir ralânti quelques actions comme bs

'.. dlscusaions autour de la conve4tion .localdl"&pendant l'€xit6rionco ost
'!:::t : : imppr,tahtg vu que dans l'avenir la Gom:inùndt'RÙitile. composés de plueieurs

'r;'': vilhdés, sera le niveau le plus dôcentralisé. Lô Commune Rurale sara

')r(i resôbii$bbb nour l'élaboration des conventions locàles concetnant la gestion des
.esiôrii'i!Ë,t'1"àtur"rr"". :'

:1: i

Sur la-.base des expériences vècues, les tâches:r., !.i1, t.gestion p6ûrraient être dêfinies cornme sqi!: .,"'

. ),)

dtûn Comité (interlvillageois de
!i, 

y

f-r

I'exôcution et le

: : L.:,

;:: {.ir,{t,i 
. ,.

i,.,
-lc)..,,,'.

''

;: l!!r.i;i;.:.

Proposeri:des mesures pour f 'utiiisatiôri dê*St'ressources naturelles, surtout
dês'mesures de gestion;
Proposer des modes d'orggnisation des"rlillËgegis pour

administratives;
Organiser la circulation de I'inforrnation concernant le prograrnme Gestion
de Terroir au sein dù ùillage et er!fie villages,

Les expériences aq, éi*âg;ont montré que la faible circulation d'information au

sein du village et lfinfluence limitêe du comitê irtter-villageois sur la concôrtation

contrôle des activités dans le cadre du pr6$/âfil$tlg GTV;
Faciliter le contact des villages avçë"'lëS'rintervenants et les autorités

);/ p i1ï
tti' ,
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et la prise de décision villageoises posent dec problèmes d'opérationnalité, et
donc de I'efficacité du programme.

La communication entre les villageois, les utilisateurs noh-résidents au village et
les' intervenants est une condition irnportantê pour',la réussite d'pn pro$ramme
GTV, ,Dans le cadre du programme $iwaa, pfubieurs méthodçs onr été ùutisées
ppur âssurer les conlacts enttê lê Groupe Technique st lee villageois:

- dee contacts formels' entre le Groupe Technique of le Comité
Intêrvillageois, à travers un système de compte rendu écrit ou orale et des
eontacts entre des représentants des deux groupesi

- la participation des membres du Comitô lntervitlageois aux réunions du
Groupe Technique et vice versa, Dans fa zone Siwaa des mernbres du
Groupe Ïechnique participent parfois aux réunions du Comité intcr-
villageois Siwaa; la participation des membres (maltrisant le françaisl du
Comité aux réunions du Groupe Techniquo se fait depuis décembre t 994.
Cette pafiicipation favorise beaucoup la cornmunication sntre le Comité

I j'

' ; des réunions e ntre le Groupe Technique et les villageois {hornrnss,
fernmes) soit par village, soit en regroupant plusieurs villagee; la
fr6guence ebt fonction du besoin, mais un minimum de trois fois par an
semble nécessaire pour ne'pâs perdre le contact;- des contacts informefs entre les villageois ou leurs représentants et le
Groupe Technique ou un des $ervices Technigues. On constate que du

, cotéiviflageois il y a des pÊrsonnes qui se sentent très concornés par le
programmo et qui communiguent volontairernent leurs opinions et/ou
relatent les faits importants aux agents des $ervices Techniques, surtout
à ceux qui sont fréquemment sur le terrain et qr,ri ont un contact facile
avec les villageois;

La cornmunication avec les autres utilisateurs du terroir n'a pas encore 6té bien
structurée. De façon générale, plus d'attention devrait être payée aux proco$sus
de cornmunication et de concertation au sein des viltages, entre les vitlages, ot
entre les différents acteurs impliqués dans un prograrnmê GTv.

. .t ,

4"6 Réplicabilité de l'approche

Une approche légère est indispensable pour pouvoir 'servir' les 4,5OO villages de
la zone Mali-Sud. Ceci demande des procêdures et modalités d'intorvention qui
sont réplicables dans d'autres zones. Ceci veut dire également que fes fonds de
I'extérieur soient limités à un minimurn vital et que le cadre institutionnel
supporte les interventions,

...ir: . .,

Jusqu'ici les diffêrents participants du prograrnme Siwaa ont travaillé avec les
proprss rnoyens, chacun intervenant dans son domaine de compêtence. En cas
de besoin (p.e. réunions villageoisesl les Services mettent des moyens à la
disposition du Groupe Technique (voitures, etc.l selon leur possibilité. Bien que
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certalnos structuros {CMDT-DDRS, ESPGRN}'soient appuyés par des ballleurs de
fonds de I'extêrieur, le programme Siwaa n'est qu'une.de leurs aptlvités et ne
constitue pas un proiet spécifique. 

,, . ,,î,_1.

A part un programme subventionné pour le reboisement et dos formations deË'..
villageois, tout€s les activités sur l€ torain ont été lsites par les vilhgeob oux- . . .'
mêmes et sur leur compt€, Le programme est donc assez l6ger sur le plan

adminlstratlf et financior. Cette organisataon n'a pas pos6 des problàmeb
majeuros; L'apBroche légère a aussi l'âvantage que le programme pulss€ âtre
exécuté selèn le rytùme villageois ssns ôtts poussé par I'ob[gEtlon des bailleurg
de fonds.dtavoir dépensé un certain montant selon un budgot pr6établi. Au cas
éch6ant, dos reguêtes dô'!ftnancement sont à taire en ptoposant des profets aux
orgenismes:intÇre*séerd'financ€r un t€l programmo,

Etablir une bonne collaboration entre diff6rents Sorvices est un processue qui
prend du têmps, mais avec l'existence de plusieurs exemples le tompe
d'apprentissage peut diminuer, car des procôdu.es ôuront ét6 déÙeloppÉs et il'
ôxlstera d6jà une compréhenslon aux niveaux sup6raours pour soutenlr ï""',.,r',i,.
pfOglammes. 

. ..-r- irar-r:.: r,,:.'

Avant tout. ta répltèibmg'fâifiroche est fonqtion-d.'-un çadr€ Instftufonnel et
iurldique favorabfa è une rosponsabilisatlon villageôise. l.'o$ectif flnal, une' '

uûlisatlon durbble,,dss res:lourcês natureÛg,q, nô p€ut 6tre atteint que d le
contexto ôconomique pormet loç villaggoiS à faire des invegtlssemen$ dlns eo
sens.

',i

d:a'.
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Différents progrgfnmç.q,Gfv Font actuellementen cours au Mali-Sud. Une pr€mière

synthèse des dêmârches métnoUologiques de gestion de terroir en zone cotonnière

au Mali a déià été faite en 1990191 (Joldersma et Kaya, 1991). Après plusieurs

tentatives d'harrnoniser les con,cepJC ' utifisés, la classificallon sulvante des

a-p-proches gestioil,du terroir a été reconnue pendant un ât6lier'national sur la
gestion du ierroir villageois et la décentralisation en iuin 1994 (MDBE, 1994):

;t .

- Action GTV - Aménagemênt;
- Action GTV - Gestion des Ressources Naturelles;

L,action GTV-Arnénagernentest I'appro-che la plus sôêtôriellê.êt fait référsncôâux
programrnss lutte anti-érosive et/ou d'aménagement des bas-fond$.
L'aètion GTV-Gestion des Ressource$ Naturelles consiste à définir et à mettre en

oeuvre des dispositifs (y compris l'aménagement) et des réglementations pour un€

utifisation rationnelle et durable des ressourc€s nsturelles sôus !a 
rssponsabilité des

villageois. Le progrtmme Siwaa suit cette approche. . '_..
L,aciion GTv-Développement Local est encore plus globale.''Elle repose sur une

vision globate et rnulti-sectorielle du Dêv-elqpperygn!Local, incluellt ta-gçs-tia[-d.€s
ressourcgg natûrelles. -:

ll est à noter quu I'action GTV-Aménagement peut être faite de façon à Bréparor st
faire enchainer llaction GTV-GRN (CMPT-SGT, 1993),

Bien gue la terminologie des étapes proposees dans ces différents progrsmmes ne

uoit pàs uniforme, tF ôptent plus ou moins popr la.{nême dârnarche. !9s {tjl0r!n1es
êtapes sont sssez évidentes et suiÛent !e cycie'Ce planlficatlon classiQùs (Cf ' Cadre

5. 'l ) . Les différences se situent surtout u, nivâ'pu d*q çuiils gt méthodesutilisÉp pgr

rapport au niveau de détail cherché, 1'implicâ_ti9n.!es paysâns, le nornbre et typg

d,encadrement nécessaire. Ceci a des conséq!éncés poui la durée êt led cotts des

programrnes.

pendant I'atelier national sur la Gestion du Terroir Villageois et la Décentralisation

en iuin l gg4, I'importance d'élaboration d'un schéma d'aménagement de terroir
(sAT) a été soulignêe. un sAT est défini comme 'un cadre de référence pour la

Cadre 5.1. Les grandes étapes des programmes GTV-
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planification multi-sectorielfe de I'utilisation des terres dans un terroir destiné à

permettre le développement économique durable tout en prêservant la capacité

productive du rnilieu'(MDRE, 1994). Dans cette conception, le SAT résume les

phases de diagnostic et de forrnulation des solutions, et doit être élaboré avant de

commencer I'exécution des actions proprement dit. Cependant, dès le début des

actions d'ancrage peuvent être entarnêes pour faire motiver les villageois à

participer au programme. Etant donné la diversité d'approches. le contenu d'un

bef et la perjode prise en compte dans le SAT peut diffêrer selon le programrne.

5.2 , 'Gluelques prggramme$ GTV au Mali'Sud

5.e.1 lntroduction , . ..i ,

Dans,ce chapjlre une,d.qscription brève de six programmês GTV au Mali-Sud s€ra

donnée. Dans'tous'rÊi'prôgrammes, sauf ceux U'" q,Çellul9,{',Aménagement du

Territoire/Gestion des RepsÀurces Naturelles (CAT-GhN), la CMDT est fortement

irnpliquée; la coordination des programmes CMDT est faite par son ServiceGêbtiôti"

de Terroir. Les programrnes GTV àu sein de la CMDT ont:tous cornme mission de

rnettrs au point dei démarches méthodologiques (CMDT, 1993). Dâns le Tableau

5.1 une'première comparaison entre tes pàgrAmmes a été faite'

a

GRN =Gestion Ressources Nalurelles; DL 1;Dérekoppemeàt local

comparaison des différents programmes GTV ou Mali'sud'
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5.2.2 Programrne test GTV Tominian ' '

Le programme GîV-test à Tominian, démarré en 199O avec trois villages, était
modelé sur I'approche $iwaa et â la rnême structure organisationnelle. Les
expériences et les acquis du programrne Siwaa ont été mis au profit des $ervices
et des villageois à travers des visites interpaysannes et des discussions, Les
différents services techniques sur place, les ONGs et I'ESPGRN participentdans le
cadre de concertation dont le chef de fif est le PAE-CMDT (Hoitink, 1992). Le
prqgramme GTV est exécuté avec les moyens disponibles des intervsnants et des
viflageois et nE dispo$e pas d'un fonds spécial.

Les critères de choix des villages étaient fe de{r6 dlolganlsatiEn et de motlvation,
le degré d'atfinitê entre les villages (étant donné qu'uho apFrochs int6r-villageolse
était proposéel, la représentativitê pour la zonê, un début de protection de
l'écosystàme et l'accessibilité en toute saison.

Les actions prises par les villages sont entre autre l'introduction des r6gles pour la
gestion des ressources cornmunes {feu de brouss€, cueillette, limiter l'accàe aux
pâturages pour les chevriers non-villageois), la stabulation des animaux et la
construction des foyers amêlioré"q.

Un cornitê de gestion inter-villageois a été instatlé. Cependant, on a constaté un
manque de circulation d'information. Une cortaine perte de dynamisme au nlveau
du cadre de concertation et du comité inter-villageois commence à hyPothéquer
I'avenir de ce prograrnme GTV-t€st. La poursuite des activitês dôpend surtout du
degrê de conscientisation et de fa capacité de colfaboration au niveau des villages,
et de la motivation des Services Techniques de jouer un rôle de facilitation et
d'information. : .

5.2.3 Programme test GTV Bougouni
:

Le fiogrâmrne GTV-test à Bougquni a commencé en rl Sg f 
'dans 

deux villages. Uno
nouvelle orientation du prograrnme a été introduite en 1993, suite à un financement
de la Banque Mondiale pour mettre au point de nouvefles rnéthodes d'intervsntion
adaptées aux réalités agro-écologiques de .la R6gion CMDT de Bougouni (CMDT,

19931. Le choix de deux villages additionnels dans d'autres zones a été fait sur
base d'une analyse des données secondaires disponibles. Un cadre de concertation
avait été crée au niveau du Cercle et enquite gu niveau de I'Arrondissement en
associant les Servi'ces Ïeèhniques, des QNGç,êI I'ESPGRN

L'approche GTV proposée est une combinaison et/ou une amélioration des
différentes méthodologies dêveloppées par les autres programmes GÏV dans les

dernières années âu Mali-Sud. L'implication des différentes couches sociales vient
de recevoir une attention plus systématique, surtout dans l'étape diagnostic. L€s

actions prioritaires identifiées sont surtout orientées vers l'amélioration de la
disponibilitê d'eau potable. l'aménagement des bas'fonds, I'alphabétisation et
l'intensification de I'agriculture, comrne la production de ta fumure organique
(Groupe Technique Gestion de Terroir, 1 994).
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5.2.4ProietGestiondeTerroirSan-Koutia|ai.':."]'''.-.:i,..
a'

Le proiet Gestion de Terroir San-Koutiala, démarré en 1 991 et actuellement
dénornmé Projet de Développement Local, est financé par la Caisse Française de
Développernent, Le projet a été inspiré des expériencesdans d'autres pays, cornme
le Burkina Faso et le Niger. C'est un programme de recherche-action, sQUS,ilâ

responsabilité du $ervice Gestion de Terroir de la CMDT. Un cadre de concertation
en tant gue tel n'a pas été mis en place, bien qg'il existe une collaboration avec des
autres Services. La Zone d'Animation et Expansion Rurale (ZAER) de la CMDT est
considéqée comme unité d'intervention, Une ôémarche est en test pour conduire
les villages regroupés dans la ZAER à réfléchir sur les problèrnes qu'ils rencontrent
pour aboutir à un Schéma d'Am6nagement du Terroir, aussi bien pour le terroir
villageois que la ZAER (CMDT. 19921. Le diagnostic est assez élaboré compte
tenue du fait gu'il dépasse le domaine des ressources naturell€s en cherchant une
connaissance assez approfondie de la cohésion sociale et fe niveau de technicitô.

Une équipe rnobile et pluridisciplinaire des spéciafistes, financée par le proiet, ioue
un rôle cfef dans l'exécution de l'approche. L'analyse du terroir villageols par un
groupe restroint des détégués du village sur base d'une photo aôrienna ôlargle ost
un outil cenlfal dans le diagnostic pour aboutir à un SAT. Des fonds
d'investissemé9t,e! de-s subventions sont disponibles pour faciliter I'ex6cution de
la garnme -àés 

' actiôiis retenues, comm€ I'aménagernent des bac-fonds,
f infrastructure sociale, I'intensification de l'agriculture et l'élevage et la lutte antl:
érosive,

"
Le projet a commencé à travailler dâns une ZAER avec deux villages. Pendant
f 'ann6e 1994, I'exécution du'SAT a commencé et le projet s'est étendu sur quatre
âutres ZAERs dans les régions CMDT de San et de Koutiala, où le diagnostic a été
fait dans une vingtaine de vilfages. .,

5.2.5 Projet Gestion de Terroir Sikasso

Le projet Gestion de Terroir Sikasso, également un programme de recherche-action
sous le Service Gestion de Terroir de fa CMDT, est financé par le Fonds d'Aide et
de Coopération IFACI et a dérnarré en 1991. Les villages d'intervention ont été
choisis après'un'ionage de I'utilisation du terroir sur la base de donn6es
secondaires de la CMDT suivi par des enquêtes sur te terrain. Pour renforcer le

caractère expérimental du projet et dans un squci de généralisation, les viflages
choisis sont différents par rapport à la taille, le niveau d'organisation et les
systèmes de culture {Diawara et Lefay, 1993).

Le prograrnme est essentiellernent exécuté par une équipe de deux personnes, bien
que d'autres Services et des Bureaux d'Etude privés soient demandés d'intErvenir
en cas de,besoin. Le projet travailte de concert avec un outil financier autonome,
le Fonds d'investissement local iFlL), et cherche l'implication du secteur privé'pour
l'élaboration et I'exécution du SAT. Pour cela, les villageois sont mis en contact
avec des opérateurs techniques et le FIL (Diawara et Lefay, 1993). Les actions
d'accornpagnernent retenues concernent I'abreuvernent du bétail, la riziculture et
le maralchage, qui serviront comme des portes d'entrée pour aboutir au SAT.
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5.2.6 Programrnes test du Frograrnme Nation'al de Lutte Contre la Désertification
(PNLCD}

Le PNLCD retient parmi ses priorités l'élaboration et fa mise en oeuvre d'un ,"*n-u
d'l\m6nagernent du Territoire. Pour eela, des zones tests représentatives des
différentes zones âgro-climatiques ont étê retenues pour développer une démarche
permettant d'arriver à I'élaboration et exécution d'un SAT. Le financement du
programme est coordonné par la Banque Mondiale. Au Mali-Sud des villages test
ont été choisis dans les Cercles de Koutiala et de Kadiolo.

Le programme a drÉmarré en 19Sg et l'exécution pratigue est assurêe par la sous-
commission d'Economie Rr-rrale des Comités Locaux de Développement (CLD) qui
regroupe tous les Services Techniques. le Service des Travaux Pubfics et le Centre
d'Action Coopérative {CAC}, Au niveau de l'Arrondissement, les agents des
différents services sur place sont chargées de I'exécution des activités et dans
chaque village un Comité Villageois de Gestion a été installé.

L'exécution du prograrnrne s'est confrontée à certaines difficultés. Le choix de
villages n'était pas toujours conforrne aux critères; quelques villages retenus $ont
très grands ou presque urbains tCoulibaly et Derlon, 1 993). L'exécution des actions
s'est heurtée au problèmes de logistique, de blocage des fonds, de I'insuffisance
de la circulation de I'information et du faible niveau de concertation entre les
différents responsables de I'action. Un suivi sur le terrain a montré que la plupart
des villageois avaient matr cornpris les objectifs et la philosophie du projet (Sylla,
1992). Les aetions d'ancrage aussi dénomrnées mesures incitatives, ont été
beaucoup utilisées pour favoriser les contacts entre les techniciens et les villageois
rnais ont parfois déorientiâes le progrâmme et dans certains villages il sera dlfficile
de recréer une dynarnique autour du SAT (Coulibaly et Derlon. 19931.

En 1gS3, le PNLCD a organisé un recyclage pour les techniciens concernant
l'êlaboration du SAT, I'animation GRAAP et" la fUOtnoOe Accélérée de Recherche
Participative (MARF). Aussi un besoin de supervision rapprochée de
I'expérimentation a été perçu par les intervenants. Celui-ci est assurné par la CMDT
depuis 1S94 FCur la phase finale et pour assurer l'évaluation du test.

5.2.7 Cellule Aménagenrentdu Territoire/Gestion des Ressources Naturelles (CAT-
GRN}

La CAT-GRN a démarre en 1SS4 et a été créée dans le cadre de la rnise en oeuvre
du Projet d'Anrénagenrent Agro-Pastoral au Mali-Sud sur financernênt de la Caisse
Française de Développement et ta participation de I'Association Française des
Volontaires du Progrès, êt pour te rnornent rattachée à fa Direction Régionale
d'Elevage. Les objectifs majeurs sûnt:

- Ia rnise err point des outils et des plans d'aménagement of gestion des
terroirs;

- la recherche-drÉvetoppement sur la problérnatique foncière et les relations
entre les agricultêurs et les éleveurs;

..:

.:
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- la réalisation des SAT; * 
.

le renforcement des cornpétences des structures décentralisées;
la capitalisation des expériences et connaissances nécessaires à la rnise en
oeuvre d'une politique régionale d'arnénagement du territoire;

L'approche sera globale et participative tout en rnettant un accent sur la

cgfnposante pastorale. Les expériences des autres programmes GTV ont été le

point de départ. Actueltement ltéchelle d'.intervention est I'Arrondissement à travers
des cadresde concertation. Le proiet dispose des équipes mobiles des techniciens
pour appuyer les cadres de concertation sjur:place et pour renforcer des capacités
de gestion des structures dêcentraiisées. La CAT-GRN dispose d'un fonds de
déVeloppsment local pour la réslisation des SAïs.

5.3 Ouelques observations

Pour promouvoir une agriculture et un développement rural durable, une gestion
des ressourees naturelles s'impose. ll est reconnu à I'heure actuelle guo ceci
demande la participation de la population et la décentralisation des prises de
décisions. Bien que ces prlncipes soient acceptés à plus haut niveau, I'essentiel est
qu'ils soient concrétisés sur le terrain. ll sernbfe qtfe ceci demande d'abord un
processus d'apprentissage pratique des différents acteurs du développement rural
(services Techniques, Adrninistration, utilisateurs directsl .

Le premier programme test GTV a dérnarré il y a 5,ans, et touiours des nouveaux
programrnes test GTV voient te jour. Aucun progrâmrne n'a encore dépassé le
stade'test'. On constate qu'il y a eu des apprentissages, et deÊ leçons tirées. Ceci
se voit à travers le programme GTV à Bougouni et la CAT-GRN, où I'approehe
rnéthodologique cornprend des outils..et concepts tirés des autres expériences.

Bien que les outils aident à structurer les activités, l'essentiel est de savoir
cornment ils sont appliqués et s'ils permettent une participation effective des

.villageois dans le diagnostic, la recherche des solutions et leur mise en oe{Ivre. Ceci
ne peut sg faire que de façon itérative. Jusqu'ici, la plupart des programrngs sont
dans snp.phase de diagnostic ou au début de I'exécution, Les.mesures concrètes
sont dans' un premier temps des actions de lutte anti-érosive, cornme déià
vulgarisées par la CMDT-DDRS, ou des actions considérées comme rnesures
d,'ancrage ou porte d'entrêe qui souvent ne cadfent pas avec la GRN.

L'accent mis sur l'élaboration d'un SAT, fixé pour une période de quelques années,
connaît un certain risque. On peut s'orienter trop sur le produit attendu (SAT), alors
que le SAT ne constitue qu'une des étapesd'un prograrnrne GTV. Bien QU'un SAT
définit le peint de départ pour le programme de travail, il ne garantie pâs gn tant
gue tel la bonne exécution des activités. Le proverbe anglais 'The proof of the
pudding is in the eating' semble aussi s'appliquer pour les expérienc€s GTV.

ll est rsconnu que le contexte économigue et la capacité d'investissernent des
villageois influent sur le niveau de réalisation. En prenant en compte cette réalité,
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la plupart des programmes ont prévu un fondd d'investissement. Les expériences
du programme GTV $ikasso tprojet FACI avec le'Fonds d'lnvestissernent Local'
pourraient donner des indications comrnent ces financements pourraient se faire,
et si des mesures incitatives permettront d'augmenter le rythme des réalisations.
pour protéger et conserver les ressources naturelles.

Sur ta base des premières expériences, on pourrait constater que la disponibilité des
fonds et I'ouverture vers des actions autres que la gestion des ressources naturelles
influent forternent sur le choix d'actions prioritaires, p.e. I'hydraulique villageoise
(eau potable) et I'aménagement des bas-fonds ce qui demandent des fonds
importants. Bien que la tutte anti-êrosive soit prévue dans les plans
d'aménagbment, I'allocation des fonds à cette action semble moins évidente et
rnoins prioritaire pour lès villageoïS. 'Des efforts complémentaires ou des conditions
d'allocation des fonds pourront être'nécessatres pour encourager ce type d'activité
gui demande moins d'investissements financiqrs rnais. plus d'investissernents
humains (concertation pour la réglementation, main d'oeuvre).

Avec le temps les programmÊs GTV sont de plus en plus associés av6c la politigue
de décentralisation. A ['heure actue]le, presgue chaque Cercle administrative au
Mali-Sud a initié un cadre de concertation composé des intervenants et a

commencé un progratnme GTV-test, Un programrne domrnê la CAT-GRN a formulé
de façon explicite I'objectif de capitaliser les expériences pour servir le projet de
décentralisation. ll a été constaté gue la création d'un cadre de concErtation des
différents Servlces du développernent, I'harmonisation des méthodologies et outils
d'intervention est un processus compliqué. A cause des problèmes liês à la
délimitation des mandats des différents intervenants, une telle tentative risque de
prendre beaucoup d'énergie et de temps, peut-être même au dépens de la relation
avec les villages. La question qui se pose est comment augmenter le poids des
villageois et les utllisateurs non-villageois dans ce proces$us {Diarra et al, 1994}.

Jusqu'à I'heure actuelle le nombre des villages impliquês dans le programmes GTV-
test est réduit et tes résultats concrets sous forme d'aménagement et de
réglementation des ressources naturelles sont modestes. Ceci peut s'expliquer
d'une part F ùr la cornplexité de la problématique, et d'autre part par
I'environnernent institutionnel et économigue incertain et le caractUe 'test' de
l'approche. Les progra!'nrnes GTV touchent la terre, qui est d'une vafeur matérielle
et imrnatérielle essentielle pour les villageois et villageoises. Clest leur base de vie.
En plus, ces programmes dernandent une organisation villageoise pour régler de
nouveaux problèrnes. L'encadrement a encore psu d'expérience avec cettê
problématique et avec le nouveau rôle qu'une approche GTV implique,

La plupart des progranlmes GTV au Mali-$ud sont exécutés par l'encadrement
régulier sur place. Souvent le progrâmme peut disposer d'un coordinateur
additionnel et/ou d'équipes des techniciens additionnels qui viennent en appui. La

rêplicabilité de I'approche est surtout fonction de I'irnportance de cet appui
additionnel pour I'exécution de la dérnarche et les fonds disponibles pour le
fonctionnement des services (payernent des indemnités et les moyens de transport,
etc.) pt ['exêcution des activités au niveau village.
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Afin d'atteindre I'objectif final, c.a.d, des àBproches GTV aboutissant à une
utilisation plus durable et productive des ressources naturelfes, applicables dans le
contexte du Mali-Sud et acceptable pour les villageois, une condition importante est
I'harmonisation des modalités d'intervention et des rnesures incitatives des
différents programmes, Ceci nécessite une coordination entre les programmes y \ \
compris une concertation avec les différents bailleurs de fonds. -r. \
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6 CONCLUSIONS

L'obiectif du programme Siwaa est de développer et tester une dérnarche pour
arriver à une utilisation durable des ressources naturelles par les villageois, sou$
feur propre responsabilité. L'approche suivie veut favoriser une vraie
respsnsabilisation de la populatioh. L'expérience a rnontré que ceci prend du temps.

La démarche se calactérise par le choix d'un domaine prioritaire d'intervention,
suite à un diagnostic global et léger, et la prise en compte de nouveaux dornaines
d'intervention au fur et à mesure gue les communautés villageoises avancent, et
que les problèmes secondaires sont ressentis et diagnostiqués avec elles. Les
actions prioritaire.s seront évidemment diffÉrentes d'une zone à une âutre, et même
d'un village à un autre. L'approche sera fdircément léger, pour qu'elle puisse être
appliquée par les câdres des Services Techniques déià sur plpce, L'expôrience
montre qu'etle doit être flexible et itérative, laissant au'choix des vlllageois par où
i|sveu|entcommencer,Êtavecque||evitesset

Dans la zone SIWAA les viliages ont pris I'habitride de collabofer et ont créé une
forme d'organisation qui perrnet d'améliorer la gestfon de leur brousse. Les $ervices
Techhiques ont également trouvé une forme de concertation et de collaboration, et
ont âdopté une approche participative, répondant au souci de la prise en charge par
les villageois de fa gestion des ressources naturellos de leur terroir. La collaboration
entre les Servicesd'une part et la population d'autre part à abouti à un atmosphère
de confiance, favorisant une meilleure communication.

Les viltages ont réussi à régler l'exploitation de la zone sylvo-pastorale par des
étrangers. Ouant aux mesures de gestion pour l'exploitation du bois. une
modification a eté obtenue dans le cadre juridique, en attendant I'apparition d'un
nouveau code forestier. Ceci a incité les villageois à procéder à une réglementation
de I'exploitation de cette ressource à leur niveau,

Néanmoins dans le dornaine des réalisations physiques d'aménagententde terroir,
l'étatd'avancementn'est pas mieux gue celui des villages voisins. Dans le domaine
de fa gestion des pâturages, la population de la zone Siwaa est encore au début de
ce qui sera nécessaire.

La zone Siwaa est carâctérisée par un degré de dégradation assez avancé, et une
inffuence de la proxirnité de la ville de Koutiala, exerçant uns pression
supplêmentaire sur les ressources naturelles. La rêglementation de I'exploitation par
des étrgngers de ces ressources était pour cette raison senti cornme une priorité.
On peut s'imaginer que dans d'autres situations l'approche aboutira plus facilement
à des actions d'aménagement et de gestion par les cornrnunautés villageoises.
surtout dans la situation dlun cadre juridique amélioré, facilitant la réglementation
au niveau local.

Le test SIWAA continue et d'autres tests sont aussi en cours, lls permettront de
développer des approches et techniques avec la population, pour promouvoir des
systèmes de production plus durable. Les Services Techniques et d'autres
programmes actifs dans le domaine de la GTV, sÊront appelês à les mettre en
oeuvre à grande échelle.
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Cependant, uns gestion des ressources naturelles dans un sens durable, aussi bien
au niveau des exploitations agricoles et des terroirs viflageois, ne peut réussir que

si des conditions économiques, juridiques et ihstitutiortnelles favorisent I'atteinte
de ces objectifs. Ceci demande un effort conjoint et cohérent des villageois,
chercheurs, vulgarisateurs et décideurs à tous les niveaux'
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ANNEXE

Etudee réalisécs dans la zoni'Si'inraa.


