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I IIVTRODTJCTTOI\I

A vocation nationare, r'observatoire du foncierau Mali' oFM, a consacré ses travaux au foncier nrarau cours de ses trois premières années d'existence,de 7994 à Lggr, répondânt ainsi à la 
"or'u"rrtion guiI ie I 'État rnal ien â Ia Cai="* française- de développe_ment- c'est pourquoi, cette évatuaÉio"-inLerne nousparait devoir être située succinctement par rapport

{l*" part au foncier rural mondiar en-genéral etd'autre part âu contexte national spécifique deI'observatoire du foncier .ù-ùaii. -

r - 1. ATIFS

L'es au Mali :1 2aoffia population, Lln peu prus de 7,smi I I ions d ' habi tants à 'âprès le recensèment de LggT ,y est peu nombreuse comparativement à nornbre d'auLresrégions du monde-
Toutefois, prusieurs facteurs limitent I'espacerural utile, exploitable par les ruraux :ilaridité permanente de- tiute ra pait-i" nord du paysles périodes de sécheresse des aeiniér"= décenniesilinvestissement des citaàins, très diversementproductif' dans l'agricurture, sèche et surtout ir-rigruée , ët dans I 'éIevageres techniques de proàuction agricoles eL pasto_rares gui sont rnajoritairemènt extensivesil importance de ra croissance démographique (3,3 tpar an; ce qui porterai t donc la poprrt"ti on de 

' i ggzà plus de 10 milLions d'habitants, slrr la base decalcul de lgBZ).
Mal çrrê ces restrictions, parler de pressionfoncière à l'échelre naÈionale parait excessif parrapport à de multiples situations d'Af;igue du nord,du Nigéria, êt, plus encore, d'autres continents.En revanche, une certaine pression foncière existedans plusieurs zones géogràphiques du pàv=, par exem-ple dans le sud, traditiànnèrrement agriéoie et, -de-

puis plusieurs décennies grand producÉ*ro de coton,où de nombreu>< éleveurs chassés du nord p€,. res sé-cheresses se sont insÈallés , èE aussi dans le DeltacentraL du Niger où plusieurs systèmes productifsse superposent, halieutiqu€, pastoral et agricore.ces formes locales de pression foncière, parmi d'au-tres' soit génèrenÈ des conflits soit font emergersous forme foncière des conflits latents préexistantsentre individus ou entre groupes occupant une mêmeenti té spatiale (une val Iée, ,rn" dune, une rive, etc. ) .Ces conflits, qui, comparativement, ne présentent pasau Mali un taux particurièrement êrevêrsont malheu-reusement le facteur qui est toujours iendu publicet qui fausse ainsi la connaissance et le juàemènt
sur les systèmes fonciers qui sont comprexes, socia-lemenL élaborés et qui, au MaI i, ne reôet"nu' pà=-q.r"des inconvénients.
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Hais, et ceci est une spécificité marienne etsahérienne par rapport au foncier rural mondiar :cette pression foncière-ci a des solutions. Etcertaines d 'entre el les sont dé ja à I 'oeurne :I' intensification agricore par apport, d' intrantsindustriels (engrais et pesticidesJ se répand pârti_
culièrement pour les cultures de rente (coton, riz,arachide, maraichage). Erle esL prus difficile surIes cultures sèches pour des questions de rentabifited'une part et parce que I'utilisation d'engrâi"-ir_plique des besoins en eau accrus d'autre part.Toutefois, ces intrants posent des problèmàs de pol-lution de I'environnement et seule une utilisatiàncontrôlée et équi I ibrée est à promouvoir

de nombreux efforts sont faits au Mari, comrne dansI'ensernble du sahel, pour régénérer I'environnemenÈ :cordons pierreux, digues f i rtrantes, petits bamag€s,forêts aménagées, bourgoutières, plaines à fonio 
""rr_vage, ligneux rocau:< (baobabs), etc- font I'objet deprogralnmes nationaux conme d' initiatives rocalés.La récupération d'espaces devenus improductifs 

"=ten cotlrs, ët, au minimum, I 'extension de ceux_ci est,quasiment stoppée
ra transition démographique gu'ont connue tous lesautres continents aurait commencé en Afriçlue,- d'aprèsdiverses éEudes démographiques : le tau>r ae nataliteaurait arnorcé une baisse dans plusieurs régions ducontinent (cf. par exempLe I'exposition rééente du

Elusée de I' Homme à paris "6 mi l riards d'hommes enI 'an 2000') .

L'éguilibre entre Ia population sahérienne etI'exploitation de son environnement pourrait doncêtre rétabli ou amélioré dans un avenir assez proche.spatialement la situation n'est pas bloquée.

Soci. 
=bl,ofll e remarquablement sou-

Plg- rà propriété foncière privée, retrocédée p"i-l'État, propriétaire éminent des terres (cf. Le codedomanial et foncier, dit CDF), immatriculée, cadas_trée' cessible et transrnissibre, de bype occidentaldit moderne, existe aux côtés d'une appropriationde type traditionnel, transmissible mâis cessibleou non suivant les régions et les sociétés. L'origi-nalité des systèmes fonciers sahéliens réside dansI'irnportance quantitative du prêt de terres agrico-]es çrui permeÈ non pas à tout le monde mais à-mùt
hornme, et surtout à touÈ homme marié, d'avoir ra pos-sibilité de curtiver pour son propre compte. ceciconstitue une souplesse sociale exceptionnerle, raredans re reste du monde, et est sans doute un facteurimportant de Ia paix sociale rerative dans nombrede régions du pays. Alors que c'est I' inconvénientde ce système de prêE gui est habituelrement mis enavant : il empêche I'investissement (par exenple laprantation d'arbres ou des aménagements anti-érosifs)qui serait considéré conune une margue d'appropriaÈionpour I 'emprunteur qui, de plus, a priori ,r-'" b""t:
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être pas Ie désir de faire des efforLs sur une terrequi n'est pas définitivement la sienne (mais quipeut toutefois I 'être sur une rongnre durée : ie prêtest héréditairement Lransmissibfej .
Les femmes, qui suivanL les régions et, les so-ciétés' pratiquent plus ou rnoins de travaux agrico-Les et qui sonL propriêtaires individuelles d; ue-tail au même titre que les hommes, ont très peu deprace dans I'organisation foncière. Etles n'àn sànttoutefois Pas totalement absentesl des cas tradition-nels comme récents (aménagés surtbut) de propriété

foncière férninine existent. Et dans ie coâe àomanialet foncier, i] n'y a pas de distinction sexuée.
ouand une évolution peut se fonder ne serait-ce quesur des exceptions, erre parait possibre.

Enfin, _le débaù juridique concernant le foncierrural est en ffi"-"=:t anial ei -ioncier fait une place
accrue à Ia coutume, gui erle-même a une placà dans1'univers juridique occidentar dont participe le cDF).Tous les projets de dévetoppement et intenrentionsrurares diverses y font référence ou en sont partieprenante; Ie rurar aménagé, et notamment I'ofiice duNiger' fait preuve d'un intérêt notable pour ce dé-bat- s'il v a débat, c'est parce que ra i;giq.Ë à"o-nomigue de la propriété privée de type occidentar(qui repose sur la guesti.on "oui peut payer ?") estdifférente 9ç ra losique sociâre iahéri"r,ne (qui re-pose partiel lement sur la question "erri est-on ?n enfaisant référence aux filières sociale=, rignagèreç,d'accueil des allochtones, ete.). La vente, qui existedans certains systèmes fonciers mraux du p"y= t rr'estpgg toujours une vente ouverte à tous. Et surtout,erle ne tendrait à prendre le pas sur ilaccès à raterre par f i lière sociale gue si son prix augrmentaitfortement et acquérait ainsi une significatiàn plusgrande. or ce scénario est peu vraiiemblable si- leszones arides cessent effectivement de s'étendre, sila croissance démographique tend à diminuer et siLes possibitités financières de I'enserur" de-rà-oo-pulation restent faibles-

Les futures communes rurares que res érectionsmunicipales à venir vont mettre en place dans re-ôa-dre du processus de décentrarisation, en cours depuis1993' reprendronË sans aucun douÈe ce débat en l'àn-crant sur les spécificités locales. La tâche, çruiest délicate et peut réveiller guelques conflitélocaux, est d'importance et a'intergt : erle peutvivifier la valeur légale de la coutume et ra- trai-ter de façon plus comprémentaire qu'antagoniste p€rrrapport au droit dit rnoderne. rr y a déjà des prà-priétés couÈurnières et des propriêtes môdernes etiI Y a un passage possible d'une catégorie à I'autrepar immatriculation.
Les juristes ne préconisent pas tous la codifi-cation de la couturne eL sa mise par écrit car ainsieIIe se trouve cristalrisée à un moment donné et
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perd sa vitalité et sa faculté d'adaptation permanente,c'est-à-dire son intérêt spécifiquè-C"à"= nous réfé-rons ici particulièrenent aux travaun de Jean-pierreMagnant).

une s i tuation foncière rurare çrui n ' est bLoquéeni spatialement ni socialement et çrui fait I ';bj;;d 'un large débat juridique en cours, non seulernent jus_tifie comme partout I'i;térêt d'une'ob""roation appro-fondie au rong cours mais, de plus, r"nio.""-rïi-rniact
d 'étrrdes opêrationnel les iocales comme cel les q;î'-ontété ef fectuées au sein de I 'Obserwatoire du foncierau ltlal i .

r.2

A vocation nationale, I'Observatoire du foncierau lllali, à la dernande du Ministère du déveropp*r"r,truraL et de I 'envi.ronnement et de ra caisse liarrcaisede développement, a orienté tàut d'àbo;A ses travarur,au cotrs de sa première phase d'existence, sur le fon_cier rural dans les Régions adninistratives suivantes :

accent thématigue sur les forêts aménagéesvacant depuis le début de r9gr, suite au décèsde son responsable, feu OUIII.AR DIALLO

ge nÉelon srKÀsso
seul des cinE-ôSservatoires régionaux à avoirétê fonctionnel en permanence au colrrs des trois €ùr-nées écoulées. Responsabr.e : maitre TrGNouGou sANoGo

ae nÉeron - sÉeou
accent thématique sur I'office du Nigerfonctionner pendant res den:r premières annéesseulement, suite au départ de son responsable :

HAUTDOU MAGASSA

5e nÉelon - moprt
au cours de ra première année, r'observatoire aêEê divisé entre la zone inondée, responsable :

BINTOU SANÀI{KOUA, et la zone exondée, responsable :
SALIIANA crssÉ. un temps vacant, ir est debuis prèsd'un an sous Ia responsabilité de sADou oulLAR BÀ

7e nÉeton - eeo
suite au évènements politigues et guerriersgu'a connus toute la zone nord au pays , c,et- observa-toire n'a pu conmencer ses travarur qu'avec guelgueretard, sous la responsabilité de xenrr'r roGolÀ.

Le temps de travail a donc été inégal suivantles régions. Toutefois, dans toutes ont été menées àra fois des recherches approfondies et des étudesopérationnel Ies.
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I'lais à Bamako, la coordination a heureusementpu être menée- en permanence par les deux mêmes coor-dinateurs au rong de ces tioir années-: sAI,lBÀ soulytÀRÉ,coordinateur de I I oFFt et président de I 'A\Æs, eLousllANE TRÀORÉ, coordinateur-aajoint .

un ter dispositif de recherche est nouveau eE,à notre connaissance, unique en Afrique. Non pas quedes études foncières, rl*ares comme urbaines, ne ruiaienÈ pas préexisté : de nombreuses études, indivi_duelres ou en équipe, ont été effectrrè"" et pubtiéessur les pays sahétiens. Citons par exempLe, cellesqui cornme I'observatoire du foncier au Mari ont étéfinancées par ra caisse rià"èaise de deveroppementdans plusiegrs régions du Burkina ràsÀ autour de 1990.Mais c'est la tentative d'une couverture nationalede la guestion foncière, rerà si à r ' oFI{ er le est en_core partielle, qui esÈ nouvelle dans-=" réalisationbien qu'elle ait été p"r,=éÀ-o". plusietrs équipes derecherche depuis au môins fgbO.Aujourd'hui I'expérience malienne de I'OFM faitécole; des chercheurs a'autiès pays viennent s, infor_rner auprès de iloFM à Bamako. Et une envergure régio_nale de la recherche est envisagée et a même été dis-cutée au sérninaire de Saint-iouis du Sénégal en arrilL997 (orsanisaLeurs: cornité inter-ndù= de luttecontre Ia sécheresse dans le Sahel, ciiss projetd'appui au déveroppemenÈ locar au sahel, pA-DLosUniversité Gaston Berger (Saint-Louis) eÈ Universitéde Ouagadougou).

La concrétisat,ion de ce dispositif de rechercheest due à la volonté conjointe à partir de 1991 deMadanne le llrinistre {y déùerôppement rurar et de l,en-vironnement (alors Ministrà-à; I,agriculture, de I,é_Ievage et de I 'environnement), Madame Sy MAIMOUNA BA.g! de I'Agence de Bamako de i; caisse française dedéveloppement (arors caisse centrale de coopérationéconomique) et, notamme4t, de son chargé de missionsecteur rural, l!1. vATcFÉ irepeztan, qui ont organiséI 'érude LE- FgNcrER \uRÀ! AU- i'r+LI (cf . bibriosraphie)que nous avons coordoffiquelte huit-autièschercheurs onÈ participé. Cetie éÈude a servi de baseà la mise en prace effèctivè -àe 
I 'observatoire dufoncier au Mali en Lgg4

Les successeurs de Madame sy Ifr,ArMouNÀ BÀ,feu BoUBÀcÀR SADÀ SY puis le docteur MoDrBo TRÀ.RÉet celui de M. pApAzrAN, M, 
-oomrrvrouE 

onr,ncnorx, ontfait preuve du même intérêt pour la démarche scienti-fique entreprise ainsi que pàùr l'expérience tentée_Sans Ia conjonction de compétenè"", de volonÈéset de soutiens/ une entreprise expérimenÈare commecerLe de l'oFH n'aurait pr, être tentée.
Expérimgltal quant au contenu des thèmes trai -tés à l'échelre nationale, même partielre pour re mo_ment' I'.FM |est aussi q.r"r,ù à =a f;fi; : en effet,c'esË une associabion de 

-cheicheurs, 
r ,Àssociation
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''ÀVENTR. ESPACES ET SOCIÉTÉS". AVES, gui EST lE MAÎ.tre d'oeuvre délégué par le Ministère du déveropp.-ment rural et de |environnemenL pour assumer Ja fonc-tion d'observatoire du foncier.
Les travaux de I'oFlll sont suivis par un comitéinterministériel sis à la cérlule dà-pianificationet de stati stiques, cps, du MDRE, çrui est présidé parIe directeur de "eile-ci, M. Àr,tADoU KoNÉ. fËËJJ""-sable de I a t iai son entre le comi té et I ' OFIT *=L- 

-

M. ÀLI'TOUBARÀKOU IBRÀHIMA TOURÉ
L'ensemble de ce montage institutionnel fera par_tie des thèmes dont aura à traiter une mission d'éva-ruation externe préme avant Ia f in de rggr .

Ainsi, une certaine soupresse et une relativeautonomie de ra recherche ont été voulues dès la con_ception de I 'expérience de I 'oFM tout en assurant àcelui-ci des collaborations et un soutien plus clas_siguernent institutionneLs.
Au niveau régional, les résultats des évaluationsi-nterne et externé sont attendus af i n de tirer reçonde I 'expérience-

I.3. LES T'IATÉRIAUX DE IÀ RÉFLEXION

Notre mission a consisté en I'analyse de docu-ments de I'OFII, en visites sur les deux obserwatoiresvacants (2e Rég ion Koul ikoro et 4e Réqion sègà,rl ,et' en de nombreuses rencontres à Bamako.
La liste des personnes rencontrées à Barnako, Kou-rikoro' ségou eÈ Niono figure en annexe z. ces ren-contres étaient destinées en 2e et 4e Régions à cher-cher comment relancer les études sur ces observatoi-res vacant,s surtouL en fonction des attentes et desbesoins des utirisateurs potentiels et, à Bamako, 

-à
rechercher des perspectivôs d'avenir pour |oFM; dontle financement de Ia caisse française de dévet"ip"-ment sera terminé fin LggT, êt pLus généralement'po,r,
I'A\IES dont res thèmes de réflexion iont plus ,"=t.=que le sujet foncier stricto sensu.

un ensemble de cinq documents réunis en un seulvolurne, , rend compLe des Lravaux

-

qe r a premi ère année de I 'oFM çrui ont été consacrésà ra recherche approfondie apperée "caractérisationdes situations foncières". sÂùna sourrARÉ en a faitla svnthèse dans le RÀppoRT scIF[TrTreuE AnNUEL pE
. Ces deux texteson - 

sÉuinrÀrnn NATToNAt
SUR LE FONCIER,- Bamako 3-4 ao{rt 19ffiiuser ainsi ses travaux. ce sémi'airenational avait été précédé de 4 séminaires régionaux,re séminaire de Gao ayant eu r ieu pruJ-Lard, â., dê-but de LggT.
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un autre groupe irnportant de documents de I' oFMest celui produit au cours de la deuxième année etgui correspond à des demandes locales d'étuaô=-"Jé-
rationner les érnanant de projet de développement f i-nancés par le rnême bai I reur de fonds que cerui deI'oFM, la caisse française de développ*rent.La troisième année a surtout étê- un retour àla 'caractérisation' et de nouveaux documents sonten cours de rédaction.

La liste complète des documents sur resquelsnous nous sonmes fondée figure en annexe 1. ft s'a_qi t des documents de I 'oFM à contenu scienti rique;-les documents purement administratifs et comptablesseront examinés plus tard lors de r 'évaluatiôn ex-terne- Plusieurs de ces doeuments scientifiq'es 
"o.-tiennent des bibl iographies plus générales concer-nant re foncier au Mari, celles-ci sont indiquéesdans I 'annexe.

Enfin, dès re début de cette évaluation interne,des questionnairés avaient éÈè adresJé=-aux trois ob-servateurs régionaux alors sur leurs terrains ,é=p*"_t'ifs- Les distances et res difficultés de communica-tion n'ont permis le retour de ces guestionnairesqu'après que la rédaction de Ia version provisoire dece texte-ci ait été faite. Leur inLérèt esL dense etnous a permis aujourd'hui d' inclure les opinions deschercheurs de terrain sur I'avenir de leur travair ausein de I 'Observatoire.
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I-ES ACQTJIS

II.1. FONCIER ET nÊræloppnlqrvr RURAUx

Longtemps le fait des organismes de recherchefondamentale et des universités, fa recherche fon_cière a lentement et difficilemenb été reconnue com_me nécessaire au sein_ des programmes et projets d.edéveloppement et par les fàilieurs de fonds.Pourtant la teme et |eau sont parmi les rnoyensfondamentaux de production au même titre que la maind'oeulre.
L'explication de cette omission réside dans ralogique sectorierle de I' intàivention de déveroppe-menÈ : il s'agit de promouvoir une production (coton,riz' érevage, etc. ) et non de prendre en cornpte direc_tement le groupe social des prôdrr"teurÀ, ni encoremoins la société locare dans =o. ensembre. cette ro-gique se voulaiL économique à court ou moyen terme.ctest son faible taux de résurtat qui a poussé lesintervenants à prend,re en charge ou à prornouvoir dessecteurs qui ne ler-rr étgient_ pas ini tiàrement dévorus,tels que I'alphabétisation, râ santé, entre autreschoses, et _à compenser ainsi ràs faibi"= moyens desservices des Etats sahériens. !"" projets de dévelop_pement sont alors devenus " i ntégrrés " - 

-Et 
s ' est 

"oroe_guemment posée la guestion de savoir où devai È o,,pouvait s'aruêter I'lntégration çrui 
-èst tongtè*p= res_tée au bord du foncier sans oser s'y aventurer, rais-sant celui -ci aulr sogiétés locales ân tant gu ' af fai -res internes et aux États qrui ne supervisaient lefoncier rural gue de très ioin, géographiquement, so-cialement et juridiquernent.

Il n'y a eu que peu dement, mais il semble qu'il
tion de prendre le foncier
moins en compte.

désir apparent de changre-y ait aujourd'hui obtigà-
rural sinon en charge du

rl s'agit de savolr comment fonctionnent raterre et I ' eau ( notamment dans ra pe"Èà, l ' érevagre etIes cultures iriguées) commê-,oy.rn, de productionet en tout premier lieu d'ia"ntifier ceux qui y ontaccès et selon quelles modalr.ues.
Dans la nouverlg= répartition des tâches entrera caisse française de dé;;iàpp*"r,t et re secréta-riat d'État (français) à ra côopération, ra premièreinterviendra majoritairement dans re développementsectoriel et le second dans les domaines transversaux.Le foncier rural a été classè à juste titre commetransversal car ir sous-tend toutes les productionsrurales -
Le fait Çrue des études opérationnel les aient étédernandées à I'oFI'l par des pràiets de développernentopérant dans les cinq Régiôns concernées concrétisecette prise en compte çnJi peut aujor.rrd'hui être con_sidérée comme un acguis aussi bien dans la Iogiqueque dans la pratigue du dévetoppemenÈ.
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TT.2. LE DÉBAT FONCIER

Le code domanial et foncier déclare I 'État pro_priétaire éminenL des teres. 
_ Les populations i,r."les,çrui iqrnorent Ie plus souvent le Coàe, se considèrent

comTg Fiopriétaires des terres et des eaux soit indi-rnrelLemenÈ soit col lectivement (terres eL eaux Iigna-gères ) .
Partout, temes et eaux se transmettent hérédi-tairement en rigne mascurine- partout, elles peùventêtre prêtées à des hommes du même groupe sociar ou àdes éLrangers à ce groupe- Et les prêts peuvent aussise transmettre hénéditairement.
Suivant res régions et les groupes sociallx, resterres se vendent et se louent ou non. La vénalitédes terres n'estpas générale, celle des eaux est rare.La plupart des litiges entre individus ou éntregroupes esË ré'qrée à I 'arniable ou coutumièrementavec un arbitrage des autorités traditionnelles (chefsde villages, de fractions, de lignages, maitre de lateme, des eaux, des pâturages).
Les l i Èiges qui sont soumis aux jugres au niveaudes cercles sont trai tés par eux le plrr= souvent enfonction du code. celui-ci ne reposant que sur uneréarité virtuerre ne permet d'émètt;; qùe des jug"_

ments dol! beaucoup ne sont pas applicables aux réali_tés foncières locares et ne seront donc pas appliqués.Le litige peut devenir caduc (souvent par exode deI'une des parties, pour cette raison ou non) ou la-tent et donc surgir de nouveau urtérieurement.
Beaucoup d'esprits cartésiens s'émeuvent de cetLedichotomie et veulent I'annihiler soit en donnant unstatut légal et écri t à la couturne soit en transfor-mant la Téalité (ou en souhaitant sa transformation).ceci est I'un des objets centraru< du débat surle foncier rural.

Les ruraux gui transmettent et prêtent 1eurstemes et, éventuellement, fès vendenù et les-f 
""à"t,esÈiment en être les propriétaires. Légarement,d'après le droit nationât ècrit, irs ne le sont pas-

Beaucoup de ceuî qui réfléchissent sur ces gues-tions' de façon cartésienne ou autre, pensenÈ queI'avènemenL d9 la petite propfiété privée individuelleest inéluctable et qu'ellé sèule p"i.àttrait des in_vestissements agricoles et pà=to.àru financé=-pà. lecrédit bancaire qui aurait la terre pour garantie.ce modéle de foncÈionnement est totalement connu dansles pays où I'espace est entièrernent vénatisé ou vé_nalisable- Deux guestions . se posent : .Est-ir trans-posabre partout ? Et sa transposition est-el re sor-rhaitable
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LÀ TÀxÀTroN FoncrÈne
En vi I le, I es propriétés foncières irnrnatriculéeset faisant Iobjet d'un àààastre, celles, donc, quirelèvent du droit, foncier-àit moaeinÀ'sont ilobjetd'impôt foncier- Les terres et eaux rurares aonù lapropriété individuelre ou corlective n,est pas offi_cielrement reconnue ne sont pas soumises à 1 , irnpôtfoncier- Le mirieu paysan étant globàiement pauvre,i t est régi time de considérer qu î,rn impot foncier,s'ajoutant à I'irnpôt oçi-à"pit.- et à i ,impOt sur lebétail, serait difficif"rà"L supportable par les po_pulations rurales. Néanmoins, cette menace pèse eÈerre est exprimée à diffè;ônt"" occasions.

La dichotomie entre ra roi et ra pratigue, rapropriété privée et ra taiàtion ronàierê, ainsi suedes sui"t:.technigues qui reur sont liés comme l,im_matriculation et le cadastre, sont les principarurthèmes du débat foncier au- ùar i et àà"= r , ensernbtedu sahel - L ' observatoire du foncier àrr' r,r"r i res atrai tés notamrnent r ors ae 
-ses sémi."ii"= régionatrxet de son sérninaire national de f g95. - ùe plus, il aété invité à participer à dîautres séminaires et ren-contres d'envergure nationar.e et aussi régionare.L'intérêt spécif ique de l 'obser,rÀtoir" est icide connaitre r'évorution du traitement de ces diffé-rentes guestions par res iÀstances intervenantes,étatigues ou autres , ët en même temps les eonstantescomme res fluctuations des situations de Lerrain.L'observatoire ;;ù un réservài" d' irForrn"tions, çtuipou*ait devenir une uanqué àe données, qu, aucune au_tre institution ne possède sur des etànaues de cetteampleur' fes recherôhes inaividuelles â'autres cher_cheurs de terrain étant géré."feméni-aàs études appro_fondies' au demeurant roit utiles, traitant d,espacesgéogranhiqusment I imités.

Aussi le débat foneier est-ir en cours, arimenténotablernent par I obse..r"loi.", mais l imi té souvenÈà des auditoires discrets de spéciari"t*" gue certainssouhaitent qu'ir ne dép""=. pag trop rapidement, resthèmes rrairés érant jugés -sàciatàmèni-Lr 
politique-ment exprosifs, notamnent cerui de tâ-taxation fon_cière- En effet, générer ,rn-irpot noùrrÀ"r, à partirde ressources ellès aussi nouvélles,-où-d" pratiquesinexistantes lt=q,ré là, p"ri-être dlauùant plus faci_lement accepté qu" les uti r isateurs àù 

-àeu,.rt 
de tourenouveauté sont peu nombreux. Irtais emùrir pour toutela popuLation, ôu du moins pour tous ceux qui ont ac_cès au foncier rurar, 

'n impot qui ne pieexistait pasne relève pas d'une rogique^àcceptable ou compréhen_sible par ]es acteurs concernés.
Les chercheurs de temai.n, comme ceux de I , obser_toiFê, sont parmi ceux qui ront le plus entendre lavoix des ruraux au niveau-"àiï"nar et qui permettentd'éviter des erreurs tactigues par rapport aux milieu><sociaux concernés.
Le débat foncier nationar est un acguis, et raplace de I'observaÈoire en-;; sein est désormaisde tout, premier plan.
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II-3. LE CONTENU DES RECHERqHES DE L'OBSERVATOIRE
ÀN I ET AN III :
LA CÀRACTÉRISATTON DES SYSTÈI,IES FONCIERS

Les recherches de I'AN r ont étê synthétiséespar SAI1BA sout'lÀRÉ (Rapport scientifique annuel deI 'Observat.oire. du fet les recher sont encore en cours.Différents points s'en dégagent dont I'intérêt dàp"=_se thêmatiquement, le foncier stricto sensu et géo_graphiquement le Mali, tant I'ensembte du Sahet ire-senLe des simiritudes. ce sont notamment :
I 'absence de fonction instrurnental iste de ra roi

: le chansement juridique induiÈ pài-i;; prariquesde développemenÈ
la dirnension infra-local.e dela résolution infra-IocaIe de

I' attribution foncière
la plupart des con-

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

flits fonciers
la collusion foncière de certains pouvoirs.

ce qge les juristes apperlent nra fonction ins_trumentaliste de la loin, clest-à-dire le f;it q""Ia loi génèr:e la pratigue, est fort, peu en oeuvre dansle domaine foncier au MaIi. La ptupait des rurauxignorent res lois de I'État qui pour beaucoup n,ontpas été traduites dans les lângues nationales. La loine crée Ia pratique que dans un sens : celui de f'niàtvers les populaLions. c'esL ce 
- çrui perrnet la pratiquedu déguerpissement, puisque r'État à=l p.opriétaireéminent des temes, parfois sans indemnisation ni com-pensation pour les occupanEs ou exploitants antérieurs-

sous I' effet con jugrré de I 'échec de beaucoup deprojets de déveroppement par rapport à reurs objàctifsannoncés, qui comprennent presque toujours une amério-ration de la productivité et liintrodùction de nouvel-les productions, êt d'une relative pression de I'opi-nion publ ique, sensible au MaI i sr.rrtout depuis LggL,les populations locares sont de plus en plus associéesnon pas tant au choix des innovations ou des aménage-ments gu'à Ia gestion, I 'entretien et I 'exploitationde ceux-ci- Il ne s'agit pas de concertation en matièrestrictement foncière, maii concernant des productions
è support bien entendu foncier et ayant un impact in-direct sur la vie des systèmes fonciers en général.Ainsi, nornbre d'intervenants en mirieu-."ràr, no-tamment les organisations non gouvernementales, danstous res domaines de la producùion .,rràr" , y comprisI' hydrauligue, choisisseirt- rà,rrs I ieux-à' intervent,ionen considérant comme I 'un des critères de choix prin-cipaux le -fait qu'ir n'y ait pas de conflit fonài*connu- ceci pourrait avoir ileffet indirect de taireles confrits Ià où its ne sont pas trop publics et, oùils n'ont pas été porÈés devanL Ia justice mais nousn'avons pas connu d'exemple concreÈ de cetLe sÈratégie.



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

T4

Le fait que le conftit foncier ouvert, connu, pé-nalise certains villages qui pourraient être bénéfi_ciaires d'interventions dé déveroppement (dans Ihypo_thèse d' interventions bénéfiques) est, interprétabre
comme solution de f"qilité, la tâche des projets dedéveloppement étant déja ôomplexe, 

"t comme volontéde ne pas aggraver une situation aéia confrictuelreet de ne pas endosser indtment de rà"popsabi1itês nonprévues.
Airleurs la concertation est partout encouragée,

même si 9ol apÈIicaÈion est parfois formetle. Et cettenécessité de concertation a tommencé à être inscritedans certains textes juridigues et régrementaires qruipréconisent 1a forme conLractuel le errtre les interve-nanfs et res exptoitants. c'esË re cas pour res forêtsarnénagées de Ia 2e Région. I'Office du Niger et nom_bre d'interventions t6cales- (au niveau de cercres parexemple).
Ainsi, deux lois du 18 janvier Lggs, la loi n"95-OO3 portant organisation de i '.*pf"iiàlion, du trans_port et du comrnerce du bois et Iâ loi 95-OO4 f ixàntIes conditions de gestion des ressources forestières,marquent nune certaine évolution positive par rapporLau code domanial et foncier et à r 'ancien code fores-tier- Des changernents parfois profonds ont été effec-tués, prenant en compte cerLaiàes pieà"rupations etréclamations des populations ruralês terrès qu;-for-mulées Lors de la conférence nationare (aott l99l )et des Étqts généraru< du rnonde rurar (novembre Lggl)'(oultlAR DrALLo, in Résul tats de I 'AN r, 

--n"pport 
L,p 29). 

-

Et nle Décret no8g -ogolpc-RM du zg mars 19g9 ouDécret de gérance est la dernière tentative régremen-taire en vigrueur dont la rerecture a été soumise à unlarge auditoire d'exploitants agricoles dans le cadrede la restructuration de iloffice du Niger, re zo fé-vrier 1995 à Niono avant sa très prochàine'adopùionpar le gouvernement. Le document nProcédures dà-g."-tion du terroir villageois à r'oN" consigne les moda-Iités d'applicarion dù oeèrèt-dà sei;Ëà. Les srandsprincipes énoncés dans ce document visent re trans-fert de Ia gestion adninistrative. eL technigue a"=te*es à des instances mixtes des zones décentrali-sées et la délégation de pouvoirs au)r organisationspaysannes à la base en vue dtune prus gr.nae ,*=por_sabi l isation et une rnei l lerre sécurisation foncière
ig= exploitants" (HA|'lrDou I'lÀGÀssA, in Résurtats deI'AN I, Rapport 3; p 1).

La loi n'a pas réussi à être instrumentaliste.L9= pratigues de développement et I ' opinion pubr iqtregénèrent' I ' érnergence_ d ' une tégislatioà moins abstrai te,moins autoritaire, pJus partiéipative et plus démo_craÈigue- Toutefois, I'application de cette nouvellelégislation se heurte soit à des habitudes,,roii"des coutumes, soit à des forrnes parallères, voireclandestines, de fonctionnement.
Ainsi dans res forêts arnénagées de ra 2e Région

"comrne à I 'Of f ice du Niger, Ie constaÈ est le même :
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il y a une crise de confiance entre les exploitantset I 'adrninistration des aménagements de I ;ii;;. -ïi
est vrai que le 26 mars l99l à balayé un régime poli_tique mais il n'a pas balayè t.n toùt cas, pas tota-rement) ,n comportement administratif qui conbinuede gérer certes avec querque effort po,r, re renouveau,mais sans pour autant gagner la tobale confiance desusagers- Des maux tels que : inapprication des textes,trafic d'influence, disrocation âè, orgànisationspaysannes, imprécision des rimites phvéi*"" des ai_res attribuées, interprétation tendânôierr=" des tex_tes' etc sont autant de causes d'échecs des pori_tiques de sécurisation (Décret de gér*"" à r,oNet Contrat d'exploitation à L,OApFl"-tSefnne SOUI,IÀRÉ,*"ooort ="*F.t,itilfr,"ry-t o". ltôÉ=.ËËrot* or ror-cier au t'lat i.-ffit 1995, p z}_zg) .

L ' ATTRIBUTION FONCIÈRE
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ces actes s'opèrent rarement, entre groupes famiriauxou villages mais essentielremenL entre individus ouentre personnarité morare (chef de village) et indi-vidu (SALI'TANA crssÉ, in Réiultals op. cit.,Rapport 4, p_15-16). En tffibu our'rnn BA, actuelresponsable de I'observatoire régionar de ra ve Ré-gion confirme : "Les us et coutumes ont joué et con-tinuent de jouer un rôle cref dans les tenures fon_cières dans la mestrre où 1es populations rurales enrestant attchées à ra curture dê leur terroir accep-tent sans aucune contrainte les lois dictées p"i - 
I 'a,r-torité coutumière représentée par I'Aamirou et resgestionnaires (Jowros, Becemas et Djitou).ces derniers en respectant ra tradiùion dans I 'exer-cice de leurs fonctions se considèrent comme Ies porte-paroles des ancêtres' tContriUution 

-aà 
f ' OUser""tài.*

qranme Téqioltal ronnernenten Ve Réqion",

Partout' c'est Ie niveau villageois (ou lignagerou de fraction) qui est pertinent dàns I 'attributionde terres agricoles non aménagées, dans I , autorisa_tion de creuser des puits pastoraux et, pour une partseulement dans Ie foncier aménagé, essentiel lernentcelui qui précisément est au niùeau du territoire vil-lageois et ne fait I'objet que d'aménagements réduits.

c'est partout I' insLance d'attribution des ter-res qui cherche des solutions aux conflits fônàiersIocarur. Et TIGNOUGOU SAI{OGO précise pàrr, la 3e Régionsue "Dans la mentatité des pàputations 
"*i=tàit"à.*catégories de conf r its : les àonf I its de rnoindre çrra_vi té , Lssus par exemple de dégâts de crr"rp-. :':^ à ' ùrr.part; d'autre part ir y a res conflits revêtant uncaractère particul ièrernent grave, par exempre des con_flits ayant engendré une roit a'irommé. 

-c" genre deconflit relève de la compétence de la just ice étati-gue' (op. cit. p ZB).
D'une manière générale, Ies communautés villa-geoises ou lignagères, ou encore les fractions/ ten-tent de résoudre le maxirnum de conf I i ts, fonci ers ouautres, êD leur sein, et n'ont recours à la justiceque lorsqu'eLres ne peuvent pas trouver de iorutionIocale.
La vrre Région présente un cas originar qui mon_tre à qruer point d''ne part ra soupresse du foncierrural' à mémoire orale, et d'autre part ra codifica-tion écrite de la coutume et ou de ra situation fon-cière à un moment donné peuvent donner des résurtatsinverses de ceux auxquerl on pourait s'atLendre :"Le recensement /des terres,/ ôommencé en Lg4g a étéle point de départ de I'appropriation individuellede ra teme. Le recensement de teme tire sa Lêgiti-mité dans I'acuité du problème de i"rrè-/dans-i;-ùar_lée du Niger/ gui amenâ r 'ad.ministration coloniale ày procéder de Bourem à Ansongo Les teres rencen-sées ont été notées dans les registres de recensement
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administraLif /et/ mentionnées dans les carnetsde famille de reurs propriétaires . registres eLcarneÈs ont été très vite appelés "registres de ter_res' et "carnets de terren .:. on menùionne re nombrede terres et leur locarité Malheureusement , ilexiste beaucoup de contradictions entre ces mentions: emeurs dans le transfert après le partage d 'unhéritage, fausses informatià"=. Lâ plupart des faus_ses informations découlent du prêt : I 'emprunteurréussit souvent à faire recenser ra terre à son nom.Actuellement, l*" registres de terres sont gar_dés soit au niveau des cnérs d'arrondissement, soitau niveau des commandants de cercle.si le recensement des temes a permis de réglerde sérieux problèmes en son temps, iI a permis I, in-dividualisation de Ia propriété- foncière portant at-teinte à la solidarité dans le travair de la teme.Le recensement a eu des lacunes /: ".rpérri_cies et ernplacement non précisés; aucune matérial i _sation; omission de terrès /, certains-piopriétairesde terre, _pensant que Ie recensement avaiÈ un carac-tère fiscarse sont abstenus de décrarer reurs te*es.ces différentes lacunes ont été ensuite sourcesde conflits souvent sanglants.
Par ailLeurs, le plus grand mal que le recense_ment ait commis' c'est d'avoir en certains endroitspermis -L'appropriation des terres par une minoriÈéde personnes çrui n'en étaient pas les vrais exproi -tants. Elles faisaient exploiter leurs temes pard'autres à des conditions si d'res que beaucoup choi-sirent I'exode- c'est ce gui fait dfre â certains queI' exode est une stratégie -dé gestion foncière dansIa région.

Les terres qui ont été acquises Lors du re-censement seront prus tard Iobjet d'héritage .ù pro_fit des descendants. c'""[ potrqnoi, I'héritage estaujourd'hui la forme d'apprôpriation la plus courante,.(KARTM TocolÀ , Le f"n.i"i- a""= r" né"i -
acteurs .È 

,aEffire i
NS POUVOIRS

Des exempres, de nature chaque fois spécifique,en sont connus dans plusieurs Régions au Mali :en rre Réqion, r'attribution dé "concessions rura_res" à des citadins pose problème ces te*es,souvent exploitées dans un prernïéf temps.- avec desrentabilités fort variables car les pràpriétaires.non résidents' délèguent I'exploitation'de f eurÀ-;r-res - sont fréquemrnent négl igéès à Ia secondà G"e""_tion sans gue les ruraux prèsents désirant leé-ôipf"i_nlgitgt, puissent res récùpérer car elles sont imma-triculées et bornées et pourraient faiie I' objet âerevendications considérées comme 1egitimes devant Iajustice- Toute ra valrée du freuve, du sud de Bamakoau nord de Kourikoro connait ce phénomène sur leguel.les communautés locales n'ont pas prise ni guant àI'attribution ni quant l'éventuelr; non-explotation



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

1B

des terres attribuées, souvent à titre gracieux(cf . OUI'IAR DIALLO, op. cit. p B_9).en rve Région : nla convention particurière estIe cadre contractuel des procédurâ" de gestion duterroir virlageois. La plupart des exproitantJ à=_time que Ia convention reui permet de prendre leurdestinée en main par le fait qu'erle abnne des pou_voirs de gestion à leurs organisations paysannes,ce qui serait considéré comme un gain de liberté dedécision et de sécuritê.
Àctuellement, la presgue totalité des exproi_tants est d'accord sur le fait que les principes dela convention tels que spécifié; dans-re documentdes procédures sont loin d'être respectés par I' oN,par les organi sations paysannes et par eux-mêrnes -Néanmoins, po*r res-exproitanti, ra dérdàtio.de pouvoir est une apparence qui ca"ire I' appartenancedu pouvoir réel de flôn qui décide tout. Les crisesinsti tutionnel les au sein des ÀV/TV ,/associationsvillageoises et 'ton' villageo is/ et la cornplicitéde certains responsables p"yr"nr avec res agents de1'oN seraient la cause de- tôus les pioËrèmes. t'oNprofiterait de cette situation de ràiblesse des ex_ploi tants pour apparal tre de plus à"-pr"= cornrne seulrnaltre sur re terrainn (HAI'lrDou TTAGASSA, op. cit- p10).en Vrre Région : "Les propriétaires de terre ontI'initiative de la liste des-gens qui méritent desparcelles dans re prv /pêrimètre i*isué vitràgàài=zblgr gue ceux-ci soient- aménagés avec-res moyens del'État- cependant, lorsqu"-fàr terres de l'État sonÈaménagées avec res moyens de r'ÉÉt,-"" dernier au_rait dt faire aPpliguer sa loi, c'"=t-à-dire la toid'État valable pôur tous- Les exemples ne finissentpas dans lesguels ce sont les autorités -à'ÊË;ïi

ont fait établir et appliquer les règlès de g.=tionet d'exploitation des périmètres irrigués avec raco I r aborat i on des d i f fèrents acteur=a lxan ru ToGotÀ,op. cit., p 34).

La vie foncière est donc riche d'enseignementset dense d ' évènernents gue L es recherches de I 'obser-vatoire se sont appliquées à démontrer-à r'aide à*cas précis et divers.
La distance entre la loi et Ia pratique est unfacteur onniprésent, soit que Ia loi ne Èienne pascompte des réal ités .ggntempor"ines, soit que les p."_tiques s'éloignent déliuerêmént de-la foi ou réinter-prètent celle-ci en fonction des besoins du moment.c'est pourquoi' il seraiL utire de mener un nou-veau débat sur Ia coutume.
La dimension d'ordre virrageois de ra réaritéfoncière devrait aussi faire I'objet de guelquesréflexions sur res modarités pôssiules à" son intégra-tion aux futures communes déàentral i sées çrui ."gi;u-peront plusieurs territoires villageois,Enfin, la forme foncière de la collusion de pou_voirs est un phénomène mondial contre lequel seurun acharnement démocratique peut lutter
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II.4. ELLES DE t' oFM :
ÀN II

IIe nÉeron LES FoRETS mÉrvacÉns
Le cas de la rre Région a êEê, dès le démamagede son observatoire, parùiculier : ces forêts 

"rne""-gées de la Ir* Réqion dépendaienL toutes d'un rnemeorganisme de développement, I'opération "Aménâgâr""tet productions forestières ", oApF, avec r"q,rrt -f;;oumar Diallo a été en permanence en étroité collaÈo-ration, notamment du point de vue de l'échange atin-formations avec res agents de I'oApÈ, -d; t'aéces âra docurnentation de ce service et par le prêÈ d'unvéhicule- La demande d'un protocolâ d'étuàe operalion-nelre spécifique n'avait dônc pas, dans ce cas-là,re même sens gue dans les autres Régions et rri"-pâ=été suggérée. En revanche, Oumar Diallo avait déposeauprès de différents services de la rre Région 
";guestionnaire qu'il comptait bien entendu reprendreune fois rempli; nous n'avons pu récupérerces ques_Lionnaires, chacun s'en souvenant, r"iï prusieursmois après leur dépôt, pê pouvant le retrouver sansrecherche particul ière.

YÀCOUBA DOUI'IBIÀ a fait récemrnent une étude "EtaL-d;-i;ôu=#-

---_--
#tvatrolre regronar de Koulikoro" qui r.it re p"int =""t observatoire et sur Ipossibilités de poursuite des travaux_

et sur les
ournar Diarlo a donnê, de plus, u'appui opéra-tionnel à la 3e Région, en I'AI{ II LggG-. 

"onlernant"ra pression syrvo-pastorale". pour les études opé-rationnerles, ir a été en effet choisi de faire iàr_ticiper les observateurs régionaux à des travaux si-tués dans leur région d'obsérvation mais aussi en de-hors d'elle afin àe mieux faire circuler I'informa-tion et de dynamiser la démarche comparative.

GRO-PÀSTORAL
CELLULE "AI'ÉNAGEMENT Du TERROIR GESTION DES RES-

RCE MTURELLES;_EÂ N (SI
cet organisme a demandé trn appui à r'oFM concer-nant particulièrement I'aménagement et la gestion desinfrastructures hydraul igues â vocation pastorale dansun contexte régionar où r'élevage, autochtone et ar-rochtone' s'est considérabternent développé au coursdes dernières décennies et où traditionnel.lement iln'était pas inclus dans ra gestion foncière de I 'èn-vironnernent.
Tignougou sanogo, responsable de cette étude,propose notanment que la gestion de ces aménag.r"rrt="rerève des popurations regroupées au sein d, institu-

lions (association agro-pastoràre, associatior, ùir-lageoise de gestion, etc. ) /et/ àé-maintenir leprincipe d ' une redevance pour I es usageis " - - .-- 7p,ri=,ces ouvrages/ vont figurer au domaine public artifi_ciel de ra commune, alors maitresse de leur gestion
conformément à la loi communare ...' (p 43)r.

I'intitulé complet cles études opérationnelles figureen hil^,1iooranhi^
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Dans son étude complémentaire, oumar DiaI lo rnetf 'accent sur fa nêcessité d ' "un travai I intensi f etconstant d' informat,ion, de formation des populationspour les amener à se famiriariser avec Les outils sirn-ples de gestion des guestions et des probrèmes fonciersqu'elles vivent". Et ceci, notamment, dans le cadred'"une des missions assignées à la CAT/GRN, à savoirla réarisation des schémàs d'aménagement et de plande gestion. des -espacgs villagreois ét des ressourcesgu'i ls portenL" (p 22) .

La Direction régionar.e de r 'érevage et Ie projet
"Aménaqement agro-paétorar", -DRE /pAAp;-sis à sikasso,ont entre autres missions ceLle de reâfiser des infra-structures d'hydraurigue pastorare, d'arnénager-"i- a*gérer I'espace pastoral (tigneugou Sanogo, Annexe 1p 2) . La DRE/PAAP a fait à r 'ol't-t la demande d' 'unecaractérisation foncière à Konségruéla dans laq.r"I le,I 'accent pourra être mis sur -r aeiorùti"à des régimesfonciers, êt les contraintes, qui entravent la réari-sation d'aménagement du site de Konséguéla " (id-.-; 5).
" r l faut remarguer çtue I e choix de Koàséguéra a étécommandé par le fait que c'est ici que la DRE/pAÀp aeu à réaliser son premier barrage. rl a été r'occasionpour elle d'appréhender les probrèmes d'amén"g"r"rrtde I'espacen (ibid_ p 4).

L'auteur a coneru et recommandé i'pour ce quiconcerne la situation socio-foncière des infrastru"-tures d'hydrauliq'e pastorale deux qualificatifsont été retenys : -propriété coutumière virlageoisà àtitre collectif, rà gêstion éÈant déùolue à I'Àssocia-tion vi l lageoise pour I 'arnénagemenb eÈ la mise en va-
lg* du point d'eau de Xonséguéla tnVpWn/; domania_Iité publigue artificielle dé corlmune, la gestion re-Ievant, dans ce cas, de la commune de KonségruélaCette gestion est assortie du paiement d'uné ruà"ù"ncede la part des usagers . . . " (Tignougou sanogo , p 24-zr.

IVC RÉGION - L'OFFISE DU NIGER
Des protocores d'études opérationnelres avaienÈété envisagés pour Ia IVe Régio. conme pour les au_tres Régions, notannment avec re projet du centre deprestations de service, pCpS, de Niàno. Mais, à notreconnaissance, ils n'ont pu aLoutir, et la questionreste actuellement en suspens, suite au départ duresponsable de cet observatoire- Hamidou llagassa.La demande d'études opérationnell;;- Â-f ;orv reste srande.
VE RÉGION - L'ESPAC']g PÀSTORÀI DE BILEL PÀTÉ
rr s'agit d'un espace pastoral situé au nord deDouentza dont I'insuffi;"''"é-"r eau limitait l,utili-sation et qui a bénéficié-d'un-rôi"ô" équiped'une pompe solaire. La demande du progrannme d,appuiaux collectivités locales, PACL, sis à Douentza, aconsisté en la recherche d """tirs opérationnels d, of -ficialisation juridique de la structure de gestionde I' aménagernent et, oe .""ort.raissance des droi tssur 1 'espace pastoral de Bi lét paté aux usagers tra_citionnels" (ousmane Traoré et Karim Togora, p 3).
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Les auteurs, qui évaluent, les différentes possi-bilités ju{idiques, préconisent surtout 1) la 
"iea_tion de " I 'Àssociat,iôn des usagers et riverains du pé_rimètre aménagê de Biler patéi, uRpABr, du type prevupar I'ordonnance n"4r/pc9 du zB mars 1959 (et-norr-a,,type prérm par la roi de 19gB régissant re mouvementcoopératif) et, z) l'établissemenù d'une conventionde gestion entre I' association d'une part et la com-mune propriétaire des_ terres (conformérnent à Ia légis-lation de la décentral isation j . cette comrnune seraitorgranisée autour du vi I lage de Dal lah qui est r""àn.rtrocalement comme détenteur de la maitrfse de cet es-pace (p 24 et suivantes).

NORD.EST
L'une des attributions du projet d'élevage Marinord-est, PEIINE, est la réalisâtiôn d,amén"gér"rrtspastoraux, notamment la régénération ou la éreationde bourgoutières. Après des débuts prometteurs, cer-taines bourgoutières ont été abandonnées, d,autresLransformées en ri z ières, cornpromettant re soutiènprérm pour I'élevage, fondamental dans cette Région.La question de I 'accès au bourgou spontanê et l; régé-nération dg? bourgoutières est- présènte dans touùe ravallée du Niger, et notamment dàns l; Delta, 

"i"=iqu'au Niger voisin. partout, sur les rives du fleuve,ra production de bourgou est en compétition spatialeavec les curtures imiguées. .c'est iourguoi, I"s au_teurs' sous Ia responsabirité de xarim Togola, insis-tent sur la nécessité nd'édicter une charte pastoraletenanÈ compte des différentes échelles (régiànale, ni_veaux cercle et corilnune nrale) et de la iep".titiondes compétences et de I'impoitance des probrèr=-pas-toraux suivant ces di f férentes échel lesî' (p Latt .-De plus, res auteurs mettent I accent sur deuxcaractéristigues fortement marquées dans cette Région :"L'érection des futures communes rurales et la consti-tution de leurs différents domaines ne doivent jarnaisêtre des obstacles à la mobilité pastorale. Les nomadesauraient insisté sur cet aspect, âu cours des concer-tations villageoises préparâtoires à Ia mise en oeuvrede Ia décentralisation" (p L32) et sur la place des femmesdans la société et ra proàuction, renforcée du faitque dans cette Région, elles peuvent hériter des ter-res d 'une part et du fai t .usii qrue I 'Àiode mascul ina une telle ampleur que les femmes sont obtitÈ;J"fournir une part importante de la production-locafed'autre part.

TTONNELI.ES
Toutes les études opérationnelles demandées àI'oFlll concerne l'élevage, y compris une partie de cellesçrui n'ont pu aboutir en IVe Région, et la cohabitationentre Ies différentes activités rurales confrontéespartout à une extension non contrôlée de I'espace agri-cole qui bien souvent prend la place de ce qui a prioriêtait prérm pour I 'élevage.
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La nécessité d'une relativeco]e et d'une amélioriation de lase fait donc sent,ir partout.
intensification agri-
fertilité des sols

concernant l' élevage, les pâturages naturers,amériorés ou régênérés, et les sous-produits de I'agro-industrie et de I'agriculture traditionne]le pà=éntprobrème mais sans doute moins que I'accès à i'*"., quiesÈ souvent coupé par les cultures en saison des-ptuiesou en saison sèche dans les zones imigruées.Partout, ra nécessité de I'amélioiation de la co-habitation des d i f f érentes act,ivités rurales et de lagestion des territoires villageois se fait sentii-L'inforrnation et la 
"on"èrtation, qui sont déjàbien entendu présentes au niveau villageois, derrraientfaire I'objet d'un effort accru de tous res interve-nants en milieu rural et des futures comnunes rurales.Le foncier et les problèmes fonciers au>rquersse trouvent confrontées les interventions de aevËfàppe-ment. dépassent considérablement la sphère juriài*"et s'entremêlent avec les productions éèonomiques et avecI'organisation spatiale dé celles-ci.

Nous avons indiqué en introduction ce que les re_cherches et, les êtudes opérationnel les de I ''Ofm-éonf ir-ment : L 'espace au t'Ial i n'est pas un élément rare, lasituation sociale face au foncier est soupre et nonbroguée, et le débat juridique est rargement en cours.Tous ces cas locaux soumis à I 'OFI'I dedaient donc êtresuivis afin de servir d'exempres de référence pourcontinuer à alimenter le aeUât et rechercher dês solu-tions à ce gue nous n'estimons pâS, comparativemenË,être ni une crise foncière ni une pression foncièrequi seraient ingérables.
Les di fférentes rencontres que nous avons effec-t'uées nous ont rnonÈré à çruer point, le besoin à';;;er-tises foncières est présent 

"t explicite au sein demurtiples interventions de développemént.
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I-ES PERSPECTT\,ZES

r r r - 1 - L' APPROFONDTSSEIîENT lÉrHonot,oct0ue er colil'RRj{rtr
La mise en place, la mise en oeuyre et Ia phaseexpérimentale de I 'oFÈ! sont terminêes.
Les séminaires régionarDr et I e séminaire natio-nal de 1995 ont fait beaucoup pour que I'oFM =oiiconnu de I'Administration nationale et de tous lespartenaires au développement.
Les études opérationnelles ont démontré le be-soin que connaissent les intervenanLs du développ"-ment dans le domaine de I'expertise foncière
TouLes les rencontres que nous avons eues aucours de cette mission-ci confirment le fait que lanécessité de la prise en compte du foncier dans lesinterventions de développement est désormais choseacqui se.

Tout en maintenant des recherches pour améIiorerIa connaissance du fonctionnement des systèmes fon-ciers et celle de reurs évorutions contemporaines,I'OFdl doit pouvoir poursui'urre 4es études ôpérati;;_nel res à la demande, après res premières qui ont étéeffectuées et gui peuvent être qualifiées d'expérimen-tales.
Recherches et études opérationnelles doivent secompréter et res mêmes sites d'enquête et d'observa-Lion peuvent être conservés pour ces deux types d'ap-proche qui sont intellectuellement et techniquement Iiés.
c' est donc maintenant gu'un approfondissernentméthodologique et comparatif doit être mis en plâce.II faut pouvoir non seulement indiguer mais dérnontrerres grandes tendances des systèmes fonciers malienset aussi préciser res spécificités loeales qui doi-venE être prises en compte dans res processus de dé-veloppernent et de dêcentral isation.

comme c'est souvent le cas dans les sciences hu-maines' Lln partie du vocabula ire techniàue faiù-àussipartie du discours public avec des .""eËtions allantdu précis à J'étendu, voire au flou
rt est temps que I'OFM constitue en son sein unvocabulaire conmun, avec des définitions reconnuespar tous eb que les mots soient employés par tousavec la même acception.
Nous avions posé les premiers éréments de ceÈtebase de données conceptuer rês dès Lgg4 dans La mise

(SATIBA tr
DÀNIÈLE KINTZ è tte enErepriseest à reprendre d'urgence sous ia forme suivante lchaque observateur et les deux coordinateurs éta-blironÈ !a liste des mots-clés qu'ils utilisent dansreurs t,ravaux en en donnant une définition succincte
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au cours de séances de travair internes et appro_fondies, mots-crés et définitions seront comparés.un choix devra être fait, séI."ti"n"à"t les mots-cléset les définitions. une fois ce choix fait, il seraimpératif que chacun s'y tienne
mots-clés et définitions définitifs serviront devade mecum aux observaLeurs au cours de leur travailde terrain
ces mots-clés seront les éléments constitutifs d'uned'une base de données informatisée. Ils en seront lesentrées.

Des efforts onL déja été faits dans ce sens parI ' inforrnaticien de I 'oFM, oumar DoIo- Mais ces efforÈsdoivent devenir communs. Aucune base de données infor-matisée (et rnême non informatisée) ne peut être faitesans ce travair conceptuel qui a êtê pô'r I'instàntdi spersé.

Toutes res statistiques disponibtes peuvenÈ êtrecitées et utilisées à la conditiôn ô; Ieur sourcesoit clairement indiquée. Ainsi Ia fà=potrsabilité en in-combe à leur producteur et le recteur pàut s,y référerpot'r prus ampred informations. chaque fois que I'in_forrnation est di sponible, i I faudrâii à" plus indi -quer la nature et la taille de r'échantillon et lesmodes de recueil des données. Beauco"p-a" =t"iir[i-ques, ou soi-disant tetles, sont reproàuites d'un ou-\rrage à r 'autre ou d'un rapport à 1 'autre sans aucunecritique des sources : erlè; n'ont soùùent aucun senset sont complètement fausses. A çtuoi sert de citerun pourcentage si I'on ne peut identifier ni Ia par_tie ni le tout ?
Les statistigues élaborées par d'autres ne pour_ront être introduites dans la baie de àonnées de I'ôrptque si des éléments quant à le,r source et à leur éra-boration peuvent être retrouvés.
QuanÈ aux statistigues à élaborer dans le cadredes travaux de I'OFI,!, eltes doivent être sélectionnéesen mettant en rapport leur intérêt spécifique et I'ef-fort à fo'rnir pour effectuer un recueir sérieux desdonnées (cf . nos R""o*"rd"tiqr" .éth.199s).
Le choix des statistigues utires doit être faiten commun par res membres de IOFI{. Le mode de recueirdes données doit être harrnonisé. Alors seurement, retravail réellement comparatif pourra prendre 

"*r,"-
L'AIDE AU LECTEU4

- Oue ce soit dans le cadre de recherches ou danscelui- d'études opérationnel les à la cornmande, re do-cument' produit doit faciliter la tâche du reôtéur-Les citations doivent être explicites et exactes, resréférences de textes de lois ôu de documents doivent êtrecomplètes- C'est à I'auteur de vérifier ses citationset ses références, le lecteur doit pouvoir lui faireconfiance et ne pas avoir à tout véri fier de nouveaului-même, sinon la lecture d'un document perd beau-coup de son intérêt.
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NT NATIONALE

Ltensemble des documents sur res questions fon-cières au Mali, articles et ônvrages ptiuriè;,- -reioires
et thèses, rapports, lois, atteint, désormais un vo-lurne qui méri te un tra i tement spéci t:i"qîe.Aujqurd'hui ' I ' inforrnation sur Ia documentationet la diffusion de nombre de travau>r est faite artisa-nalement et individuellement par les membres ae-l'OFlt,et principalement par son cooidinateur en prus de sestâches d'animation scientifique et de gestion.

Nous verrons plus loin que nous envisageons I'in-formation et la documentation à une échelle-reôionaled'une part parce que I 'oFlfr tend à servir de modèle et,d'autre part, parce çtue beaucoup de questions foncièresprésentent des similitudes entre le Mali 
"i- rà=--o-"=voisins surtout sahéliens.

Dans un premier temps, une bibliographie à r'é-cherle nationare s'irnposé. Et, pour simplifier I 'ave-nir, il faut prévoir dès à prêsènt d;v incrure le fon-cier urbain. fresgue Lous les d.ocumerrt= de I'oFM con-tiennent une bibliographie. La première des tâches seradonc de synthétiser ces différenÈes bibliographies enune seule. La 'cleuxièmè ' tâche consistera -à 
"tiii;.;toutes les bibliographies concernant le foncier au uari.Enfin' une troisième tâche serait de rechercher lesdocuments qui n'auraient pas été répeiùoriés dans desbibl i osraphies particul ièies.

Passer de l'étabrissement d'une bibliographie àla mise à disposition effective des documents ne pour-rait être confié qu'à un documentaliste professionnel,encore res tera i t- i I la questi on de I ' achàt des- àà"rr-ments ou leur envoi et cel le du local . c'esi -po*q.roi,
en. une première phase au rnoins, il serait bon de sol_liciter re concours des bibiiàtncques éiistantes àBamako com,ne celle du centre DjotiUa et celle du centreculturel français.

Restons-en pour ilinstant à I'idée de l'établis-semenb d'rl. bibriographie foncière nationale donti ieraboration seràit pos"iur" à r'orr'r, et gui com-prendrait au rninimum toutes les référencei-bfbliàgr"-phiques présenLes à I 'OFM et ferait I 'objeù A;rr;petit fascicule disponible pour les différénts 
"iili_sateurs. comme toute bibliographie, errà serait pré-sentée par noms d'autelrs, mais un traiternent infor_matique poumait aussi en donner d'auLres formes :par thèrnes , mots-clés, local iÈés, etc.Le f inancernent pour la main d'oeuvre spécial. isée,Ie traitement informatique et l'éditiàfi-=urait modestemais devrait être spécifique, complémentaire du finan_cernent nécessaire au fonctionnenent de I 'oFM

Avec un outir bibliographique mieux systématisé,ef constamment enrichi bien str, une attenlion accrueà la qualité du service rendu au recteur, une rigue'rstatistique performante et un travail approfondi-surres concepts, I'orrm pou*ait dépasser là- phase expé-rimentare et meEtre en place une base de âonnées qua-litatives et quantitatives fiables qui serait la pr.-mière étape d'une banque de données consurtablé-pâ,les instances intéressées.
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TTT.2. LES EXTENSIONS GÉOENEPHTOUTS Nr THfrIRUOUNS

Les deux types d'extension possibles, géographi-ques et thérnatiques, Sê recoupent partiel remerrt.
En effet, I'observatoire du foncier au Mali, àvocation nationale, n'a pas exclu le foncier urbainpar principe, mais il a commencé ses travaux par Iefoncier rurar par déJégation du llinistère du àevelop-pement rural et de |environnement. rl n'a pas nônplus exclu les Première, Sixième et Huitièmâ Régionsde ses préoccupations, il était simprement dans I'im-possibilité mat,érielle d'entreprendie ses travaux par-tout en même temps.
une seule approche avait été tentée sur une pe-tite ville, Niono, mais les travau>r n'onÈ pu être pour_suivis, comme dans I'ensemble de ra rVe Région. cetteétude pourrait être reprise, ainsi que dans d'autreschefs-lierur de cercJe conme Douentza et Ménaka, dontres environs ruraux ont déjà fait I'objet de travauxdans le cadre de I 'oFI{ et que certains des olsàma-teurs régionaux connaissent pour les avoir prises

comme bases logistiques pour Leurs enquêtes.
La question de l'octroi de terrei à des non-ré-sidents (citadins) dans un cadre aménagé (office duNiger) et dans une aire non aménagée (vatlée du Nigeren rre Région) pounait être un des sujets traitantde la relation vilre-campagne et de I'impact des ci-tadins sur le foncier rural.
Dans la mesure où dans un avenir proche, une auçI_mentation notable des observateurs n'eit pas possibt;,

I'approche par zones agro-écologigues, et non plus parRégions administratives , permetlràit au>r obsèrvateursde travailler sur des aires prus vastes présentantdes sirniritudes. un zonage agro-écologiqr" a aeiâ étéfait en 1986 par le Projet "inventaire aes r"==àurcesterrestres',- prRT, qui a mis en lumière la pertinencede six grandes zones agro-écologiques dans re pays;ce zonage pourrait être repris ou du moins soumii àI'examen de I'OFM. La couverture réelle de Ia tota_rité des territoires villageois ou lignàgers ;'è;ùpas faisable, mais ir parait indispeniable de tendrevers un inventaire de tous res cas fonciers représen-tatifs, iI n'est donc prus possible, théoriquementdu moins, de ne pas Èenir cômpte de la réalite ruraleglobale du pays. opposé à ce principe, iorce est a"constater Ie fait çrue les observateurs régionau>r nesont actuelrement que trois Dans ra mesure où unf inancement srlr et pluriannuel n'est pas encore déf inipour 1998 et les années suivantes, ir faudrait sansdoute recourir à des consultanÈs.

Thématiquement, I 'extension est déja faite :nous I 'avons \m, i t n'est pas possible àe séparerI'accès foncier de I'exploitation des ressources na-turerles ni des activités productives. euant aux re-lations foncières vi I r.e-campagne, el res ont été juste
abordées.
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L'extension thémaÈigue, Loujours dans le cadredu même disposi ti f , avec le rnême nombre restreintd'observateurs, ne pourra être que rimitée dans unavenir proche_
Ici' un choix est à faire à I'oFM en collaborationavec le comité de l'observatoire, soit étendre géogra-phiguement les thèrnes dé ja traités, soit trai ter denouveau>( thèmes sur les mêmes sites. nàns Ia mesure oùrecherches et études opérationnelles ont dgja fàùrniun certain nombre de sites d'enquêÈe dans cing Régionsdu pays, ceur-ci devraient de toute façon être suivis,sinon I'idée même d'observaLoire perdràit son sens eÈsa vocation.
un thème à I 'évidence ressort des recherches €L,plus encore, des études opérationnelles par son omni-présence : Ia cohabitation spatiale eL fàncièrâ à,I 'agriculture et de I 'étevagè. L'observatoire feraitoeuvre utile s'ir traitait dans les détaits des com-plémentarités des deux activi tés et non pas seulernentde leurs concumences et de leurs conf r i ts . r I in-verserait ainsi Ia tendance, fausse à notre avis oupour le moins exaçrêrée, qui consiste à traiter essen_tierlement du foncier en termes de conflits.
Ainsi, des extensions géographiques et thémati_ques limitées pourraient êtie concrétisées au sein deilobservatoire dans un avenir proche. rl s,agirait de :quelques peti Les vi I les de j a connues globai;;;ùquelques éléments des relations ,trirt"-"*pagne dontI'octroi de terres rurares à des citadi.=une approche par zones agro-écologiques sur L'ensem-ble du pays

une approche de la cohabitation spatiale et foncièrede I'agriculture et de l'élevaqe.
r I est grévu que les futures cornmunes ruralesregroupent plusieurs territoires villageois. Aussitout ce qrui poura permettre une approche et un rai-sonnement par ra complémentarité dê; temitoir.", desproductions et des communautés sera beaucoup plusutire que toute attitude mettant en avant les concur-rences et les conflits.
rl serait regrettable de vouroir faire croire oude laisser croire aux ruraux maliens qù;it= connais-sent plus de conflits te*itoriarD( et fonciers qrèIe reste du monde . Bien qut if soit difficile d'avoil.des données. quanti f iées ,;t 

"àtnpu.abr.es f iabres, r rne semble pas que I 'Af ri que gênère pius de conf t i t,sterritoriaux et fonciers gue i.= autres continents,quels que soient les systèmes fonciers en place.
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L'APPORT DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX AU OÉENT
Dans les réponses auxleur. avions adressés, lds observateurs régionauxont insisté sur plusieurs points :la nécessité de travailler en contacE étroit avecles futures communes et de prendre en compte les de-mandes éventuer les d'expertise foncière de ces corilnu-nes- Légitime sur les prans théorique comme pratique,et mettant en vareur re rapporL avec res utilisateursde terrain, cette option pô1" un probrème de finance-ment- Alors qu'un projet de déverôppement peut finan-cer Les expertises foncières dont iI a beloin, ù""commune devra trouver ce financement aitleurs â"à surses fonds propres qui, dans un premier temps au moi.ns,ne pourronÈ être gue rimités. cette questiôn mérite-rait' une réflexion approfondie, déjà en cours de façongénérale puisque Ie processus de décentralisation n,ac-croit pas par lui-même les ressources des entités

I ocal es
le maintien d'un cadre régional pour res travux deI'observatoire, essentierlement pour des raisons pra-tiques : regrroupement des informations et des servi-ces, nécessité pour les observateurs d'avoir un lieude contact permanent
I 'accent est mis en ve Région par sadou oumar Bâsur Ia nécessité de la collaboration avec toutes lesinstances intervenant dans les questions environnemen-tales
les trois observateurs régionaux insistent tous surI 'importance du Lhème "migrâiion= et foncier,,deux des observateurs, Sadou Oumar Bâ et Karim

Iogo1", pensent gue les rapports des femrnes au fon-foncier soit mieu>r pris en ôàmpte
Lous les observateurs indiguent à quer poinË lesautorités foncières traditionnel les sont déterrninan-Les et doivent être incruses en bonne place dans lesfutures conmunes.

Les thèmes deja traités, ceux qui derrrraient l'ê-tre dans un avenir proche, les utilisateurs institu-tionners gui ont deja fait appel à I'observatoire,les ubilisateurs potentiels, - èt I'idée =or=-jacentechez tous les membres de l'ôbservatoire de la néces-sité d'une extension des travarur aux trois Régionsqui n'ont iy"q,r'à présent pas fait I 'objet d,'étudesde la part de I 'observatoiie, montrent à quer pointle débat doit d'organiser avânt tout en termes depriorité face aux trois seuls obsenzateurs régionauxçrui consti tuent à eux seurs le personnel de temainde I 'Observatoire
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III.3. L'L TION,_LA DOCUPIENTATION

A Saint-Louis du sénégar, s'est tenu du 2L au25 avril rgg7 un "coll,oeuE TNTERNATrcNÀI suR LE FoN-crER ÀU WEL' tae--_visait I 'objectif ci-après : prornouvoir là formationet la recherche sur le foncier au Saher , êE impulserra rnise en prace d'observatoires eL de réseaux d'é-changes en matière foncière dans le prorongementdes eonclusions de la conférence de prara (iuin Lggl)u,Rapport de synthèse p 1.
. "un réseau foncier peut être défini comme uncadre opérationner regroupant les producteurs etutiLisateurs de I' information roncière, en \me de1'échange et de la circulation de I'informationfoncière" (id. p 6).

_ Reproduire, à I'identique ou non, I 'Observatoiredu foncier au MaIi dans les pays voisins, est sansdoute possible partout où deà financements pourrontêtre obtenus à titre national-
Mais i1 est presqu'impossibre d'imaginer orga-ni ser des centres d ' inrormàÈ,ion et de documentationsur le foncier dans chague pays. rl vaut mieux met-tre en prace de ters centres sur des sujets diffé-renLs dans plusieurs pays. Aucun pays nî"ut.ii-i;=moyens f inanciers ni le publ ic comespondant poùijusti f ier de mul tiples cèntres sur de nornbreux su jets.
c'est la demande, formulée, explicite et déjaorganisée qui s'est révélée à saint-Louis d'une-Ëartet I 'expérience malienne en recherche foncière d., au-tre part qui nous font penser gue Bamako serait lelieu privilégié pour l'èxistence d'un tel centre.
un centre de documentation sur I 'environnements'est ainsi ouvert à Labé, en Guinée, sur financemenÈde ra coopêration belge. ir pou*ait servir d,exemple.
rl nous semble gu'un centre sur le foncier àBamako répondrait à une demande et à "" uesoin dîuti-Iisateurs divers : étudiants, chercheurs, servicesnationau<, instances régionales, intervenants du dé-veloppement, bailleurs àe fonds, etc.
Pour ne pgs gmpiéter sur le temps consacré auxrecherches eÈ études_opératiônnetiè;;-"è centre de_vrait être tié à I'oFltr- sur-ié--piil-ââ=-è"nàijgèË 

=Ëien_ti f iques, mais i t dewait être distinct de rùi-q"à"tà son financement, son local-, son personnel spécia_Iisé- It devrait être sous l'égide â'une institution
\?gionale, et le crLSS, en associaÈion ou non, parI'intérêt qu'il porte au foncier semble dgja i"iti-culièrement adéquat.
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RECOIVJIVIAIVDAT I ONS

IV. 1. RECOIWIANDATIONS POUR LE COURT TERHE

LE FINANCEMENT

Nous employons ici 'court Lerme' dans I ,accep-
tion habituerre des économistes : moins d'un an.rl s'agit même d'un eourt terme d'urge;; ; leler janvier 1998.

En effet, re financement de la caisse françaisede développement se termine fin rggr. cornpte tenude la nouverl" répartition des tâches entre "secto-rielles" et "transversalesn, le Sécrétariat a;Éiàtfrançais à la coopération prendrait en charge r;;thèmes transversaux dont fe foncier.
Pour le financement du développement rural, esten train de se mettre en prace le îFrogralruîe d'appuiau secte'r rurarn, PASR, qui répartira res .n"rgË=entre bailreurs de fonds. c'est dans le cadre du pÀsRque sera vraisembLablement attribuée au Secrétariatd'État français à la Coopération Ia charge financièrede I 'observatoire, rnars rlen n .est encore sEatué, nicette attribution, encore moins son montant ou sesmodalités. rr ne sernbre pas pessimiste de penser quetoutes ces questions ne peuvent être définitivementtraitées et que le financement correspondant-"à peutêtre parvenu avant la f in du prernier semesÈre 199g.oF, si |observatoire n'a aucun financement aucours du premier semestre 1998, nul ne peut obligerson personnel à rester sur prace, d'autant moinégue cette place ne poumait pas subsister sans resmoyens de payer la location èt, donc, euê le rnatérielacgtris ne pourrait plus y être entreposé.Le personner n'a jamais étê aussi réduitqu'aujourd'hui à I 'Observatôire, puisque deux obser-vatoires sont actuellement vacants.

Pour faire foncÈionner il observatoire dans resconditions acÈuelles, il faut 42 600 o0o FcFÀ poù.six mois (cf. le budget prévisionnel en annexe 3).Afin de rerancer les deux observatoires vacants, deuxconsurtants pourraient en 2 mois chacun reprendreles recherches tà où el les avaient été laissées etpréparer I'avenir (3 ooo 000 x z = 6 ooo 000 rCrÀi,soit 48 600 000 FCFA, arrondis à 50 ooo 0oo FcFÂ.--c 'est donc cette somme çrui peut permettre ( sous laforme d'un financement-ietais, qui sera demandé àla cFD) à I'expêrience de I'otservatoire de ne pastomber dans I' oubr i,, comme l ' ont fai t nombre a 'etùâeseÈ d'interventions de déveroppernent, à un momentoù- des probrèmes divers et nombreux ont été apiani=et où l. ' observa toi re a acgui s sa personna r i té *t =.perforrnance.
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Les contacts pri s, I es démarches engragées, lescol raborations amorcées sont en train à;-;é-Ë;dre,
notranmentr -parce qu'au sein des services, I"" g"rr"changent de poste- Laisser 

".r observatoires vacantsprus longtemps reviendrait À devoir reprendre ensuitetoute la démarche à son point initiai, trois ans enamière.
Yacouba Doumbia, déja cité p Lg, abonde dans remême sens en ins istant srlr ra néèessi té d. , une pour-suite de la recherche sur re sujet particulièrementsensible de ra cogestion des foiets- 

"rér,"gee=-";Lc respopulations riveraines de celles_ci iir" Région).L'importance économique de ces Èàrêts po'r I, ap_' provisionnement en bois et en charbon de bois de racapitale est fondamentare. Leur impact écorogique etpeut-être crimatiq'e ne ilest pas moins_Des expériences de cogestion des forêts sont aussitentées dans lu" pays voisins, notamment au BurkinaFaso- rr y a donc rà, de pr"=, matière à comparaisonul térieure.

ouant à r 'obserwatoire de ra rve Région, nous yavons trouvé nos interrocute'rs en réelrè attentèd'écrairage foncier et surtout de solutions arD( diversproblèmes gui se posent dans I' attriuùiion et ra ses-tion des périmètrés amenàgés, dans f;oiganisation des"hors-casiers" reconnus et non_reconnus, dans la co_habitation avec r 'érevage râcar et r 'élevage transhu-mant.
II s'agit de toute une étude à reprendre en tantque telle eE de contacts à renouer.
Autant en rre Région le sujet esL spécifigue,

mêrne s'il y a aussi de I 'élè*r"g" dans les forêts, âu_tant en rve Région les thèmes sont multiples et eninteraction.
Les consultations de deux mois chacune crue nousavons proposées pour le premier semestre lgg8 servi_raient avant tout à rnaintenir ra présence de I ,oFM etle contact avec les partenaires. Il n,est en effetpas possible d'embaucher des gens à temps prein_ ce queles sujets à traiter necàssiteiaient - alàr= que Ia sur_vie de I'observatoire n'esi pàs ass'rée.

ÀCTUEtS
Au cas où un financement-rerais pourrait bienêtre obtenu par I obserwatoire pour re premier semes-tre 1998 et dans ra mesure où re programme de travailpour L 'ensembte de t 'OFIT 9=t prg*nr- j,l=q.r, g la f in LggT,il nous semble gue ô'""t à-t"-"harnieiË-a"= deur annéesque les observaEeurs régionaux, avec les coordinateurs,devraient faire des choix qr-,.rrt à I , approfondissementrnéthodoloqigue et comparatir proposé et quant aux ex-tensions géographiques et thémati.{*"" (cf . supra p z3-zr}.
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IV .2.
rci encore nous nous référons aux économisteset cons idérons gue I e moyen Lerme se si tue à rnoinsde cinq d'ici, c'esL-à-dire jusqu'à ZAOZ.
Dès Ia conception de I 'Observatoire, nous avions,estimé gu'une recherche qui s 'attache notammentà la compréhension des êvorutions en cours devaits'organiser sur dix ans (cf. Le foncier rural au pjali

L992, p 79) . L'expérience eff79
ne nous a en rien fait changer d'avis.

Du point de vue de L 'observation scientifique,dix ans serait une durée normalq.. Du point de \me dufinancement, une durée de.cinq pou-rrait être àpeiàtionnell
_ c'est pourquoi, une base- d-e donnéés concép-tuè-Ë-""v44les et quantitatives doit être mise àu-point *àiÀt"-nant et rester ouverte sur sa possibirité de trans-formation en banque de donnêes.

Recherches et études opérationnelles doivent con-tinuer à être effectuées en parartèle et complémentai-rement- Mais leurs financements respectifs pàuventêtre spécifiques : le secrétariat à''ÉËt francais àla Coopération, par exemple, étant Ie bailleur défonds des recherches permanentes, €L les études opé-rationnelles étant financées par les demandeurs. L*=recherches doivent à coup str relever de la structurede J'observatoire, les études opérationnelles dontles sujets poumont être davantage diversifiés, 
"r,fonction des besoins des utilisateurs, pougont ellesêtre organisées de plusieurs manières suivant qrt;àf lessont de courte ou de longrue durée et qu'un montage

lPécifique puisse être justifié ou non. certainesd'entre elres pourraienl relever de |A\IES et non deI'OFM qui devrait éviter ra sr.rcharge afin de poro-suivre parallèlernent des recherches approfondiàs-

Quant au futur centre de documentation sur lefoncier, i I doit être réqional et avoir son fonct,ion-nement et son financement distincts.
La toute première étape depetite envergrure quenous avons proposée (p ZS), une bibtiographie du fon_cier au tlali effectuéâ au- sein de f 'oFfi; devrait avoirtoutefois une aide spéciatisée et un financement com-plémentaire_ afin que les travaux engagés soient vrai-

Tgnt de çrual ité professionnel le et puissent serrrird'initiation au futur centre régional de documentationsur le foncier.
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Af\IMtxE f-

I)OCLTTVJENTS
BASES DE nÉFI-E><TOIrl

LE F0NCTER RUML AU F1ÀLr . Bi lan et qecommandations

Érrnnue LE Roy, pAUt IATHTEU, ADAI'IÀ srnrgÉ-ér-ialren
soumanÉ, Ministère de I 'érevage, de I 'agriculture eËde I 'environnement, câisse centrale de éoopérationéconomiçre, Bamako, L992, BB p + résumé 1g p

dont bibliosraphie 1 p (p 84)

DONNÉES DE BASE POUR LES FUTURES ACTIONS DE LA POLI-

L{-1COUT![G, JEÀN-PIERRE ITBGNAI{T, 33 pffi incompièrà7
. PROJET IN\ÆNTAIRE

DES RESSOUnCES , Bamako, 1986, vol. I,151 p, vol. 2 : 3 cartes + légende
dont bibliosraphie Z p (p LZB-IZ})

OFIVI LA MTSE EN PLÀCE DES OBSERVÀTOIRES RÊGIONAUX.
inôRÉ, Lgg4, 62dont bibliosraphie 3 p (p 58-61)

RÉ9UITÀTS DE L'AN I. Synthèsç_des rapports Çes rapports
pports), Séminairenational sur le fo@ aott 1995dont bibl. Rapport 1 ffe Région 4 p (p 42-45)dont bibl. Rapport Z IIIe Résion f p ( p L7idont bibl. Rapport 4 Ve Région 3 p Cp 

- 

Zb-ZZilont bibl . RapporÈ 5 Vf fe Résion 3- p Cp 3T-Sil

DE

t
I
I
I
t
I
I
I
I

dont bibliosraphie 2 p (p Z|-ZZ)
r,n pnrHrÈne nNNÉe nn FoNC_

RÀPPORT SCTENTIFIQUE AI,JNIJEL DE L'OBSBRVATOIRE DU FONCIER

dont bibl iosraphie 4 p (p 40-43)
nncomuRnoerlons mÉruoooloeleuns, DANrÈLe KrNTz, 1995, 32i p lp_sât

E DE DECE IES DE DEI'Io-
çEAIISATTON DES RES OUSTTANE TRAORÉ.1"995, 22 p

PROGRAI}ÎIE D'ÀPPUT AUX PROJETS. AN L t OFM.Historicrue, co SOUIY1ÀRE.1996, L2 p
II" Région : RAPPORT AI{NI,JEL D-'AcTIvrrÉs- Principaux
KOULTKORO. OUI'IAR DI
flfe Résion : DONNÉ
DE LA DYNÀI'1IQU n SYLVO_-
@F=L4Zdffi N,
OUMÀR DIALLo, Lggi,mexes

donÈ bibliographie Z p (annexe 3 p L-Z)
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rrre Région : GESTToN FoNcrÈRE ET DÉvELopp NT pAsroRÀL
A KOUT'IANTOU, T

dont bibl. 2 p (annexe 4 p L-Z)
rrre Résion : PROBLù{ES FoNcTERS LrÉs À L'r}IpLÀNTATToN
ET LÀ GESTTON
TrcNoucou sANOco, -T996

dont bibl . 1
25
p

p + annexes
(annexe 4 p l)

Ve Résion : LE pÉRI ,KÀRIMTOCOLÀ p+annexes
dont bibl. Z p (annexe 10 p L-i)

VE RégiON : ROLE DES INSTITUTIONs Fonc vILLAGEoISES
D+ITS LES Pno
s

Ve Région :
FONCIÈRE EN

IMPLICATION DES FEIItrlES DAT.IS LA GESTION

Ve Région : CONTRIBUTION DE L'QTI{ A L'ATELIER DU PRO-
GRAtrym nÉero
Vf Ie Région :
acteurs et rè
KÀRITII TOGOLÀ, L996, 68 p dont annexes

YII:^IÉqigr : syslÈws FoNcrEsç Er pÉvELoppEtnNr DURABLE.

LE FONCIER DAITS tA RÈGION DE GAO :

t

dont bibl iosraphie Z p (p 55-66 )
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Approche du PrdJê evaCIe ord-EsL,avec la co aboratio OUltAR DIALLO,TI GNOUGOU SANOGO et OUSMÀNE TRÀORÉ, 1996, L4L p + annexesdont bibliosraphie 3 p (p 133-135)
E L'OBSERVATOTRE DU FONCIER ÀU ITALI.

" L>tI, LU p
rre Région,i_ nr nns t'nAvnux gr PERSPEC-

YÀCOUBA oo itesdont bibliosraphie Z p (p t9_20)
RÀ DE SUPERVISION EFFEcTUÉES DAI{S

,uur, , iNi-DTÂffi;

CPS L'OBSERVATOIRE DU FONCIER AU IïALT. ALITIOUBARÀKOU

COn,JIVILII\I I CAT I ( TVS EÉG I ONIAI-ES
llgpsEnvèr9lnF ou mer,i, 

- 
Cnr-rÈsE- MrsE EN

national sur le-Eoncier au Sahel, Cif,SS-pADLOS-Univer-sité Gaston Berger, saint-Louis, sénégar , zl-2s aùrilL997, 13 p
L'OBSERVATOIRE DU FONCIER AU MALI ET LE FONCIER PASTORAL,
SÀI'1BA
PRÀSET

, AteI ier régional sur Ie foncierr.,ur-.r-\r\.8 r n Ler rer reglonar sur le fonci er pastoral ,(OUAGADOUGOU)-, Niarney L6-ZO juin IggT, l-B pdont bibl iosraphie 1 p (p tB)
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AI\IT\IEXE

PERSOIVIVESS REIVCOI\ITRÉES

BAIVIAKO
CPS, M. AMÀDOU KONÉ, directeur de la CpS etprésident du Comité de I'OFM

M- ALMOUBARÀKOU rBRAHrt'tÀ TouRÉ, chargé des
relations CPS-OFM
oFDnI, fr. sArlBA sotit'lÀRÉ, coordinateur de I'OFM

communication par questionnaires avec les
responsables des ORF qui étaient Lous sur le temain :nfi. SÀDOU OUI'IAR BA, TIGNOUGOU SANOGO et KARIITI TOGOLA

discussion du rapport provisoire avec res
chercheurs précités et lq't. ousMÀNE TRAORÉ, coordina-
teur adjoint, ou['lAR DOLO, informat,icien et MOHAIIED
SYLLA, comptable
c F D, M. DolvlrNr0uE DELAcRorx, chargé de miss ion
secteur rural
IV T SS I Or$ ])I3 COOPÉN:\.T r OIV (FRÀI{CE),
m. HUBERT DE ITTLLY (communication tétéphonique)
PNIAE, Pfi. sALrF KÀNourÉ, secrétaire permanent,
et WTLFRTED HOFFER, expert GTZ ainsi que I'ensemble
de 1'éguipe PNAE qui a bien voulu m'accueilrir à
I 'une de ses réunions
c r RAD (France), I'Di. DTDTER BÀBrN et A\|ERTrN,
chercheurs
srv\.Z, organisation néerrandaise de développement,
H. HAI'IADOU KEITA, coordinat,eur de progranme
AI..'IE}ASSADE RO]'AI-,E DES PA\'S-BAS
Fl- BrNK J. T. vÀN wALSEIrl, Premier sercrétaire
Développement nrral
r TVTERCOOPÉNAT :f OIV (SUISSE) ET GDRf\T -M- PACCAL CUNY, chercheur
PGFtrv, lt. IylAl'louDou t'lAcrNA, responsabre suivi
évaluation

SEGOTJ
oNI, M- NAI\|COMÀN KErrA, président directeur général

Mt'!. rlrÀs GoRo, Directeur de I 'aménagenrent, et
BERTFÉ , Directeur consei r rurar / suivi -evàluationM. JOHAI{ t"IEsrRÀ, ÀRpoN coopération néerlan-daise, Administrateur de progrtilnme

Plme LIESBETH SPRUTJT, ÀRPON CoopéraTionnéerrandaise, assistanÈe technique - -chèrcheur

IV :f OT\IO
orv, M. AwIADOU Boyr couLrBALy, Directeur de zoneLÏRDOC, T']ME RAPHÀËLE DUCROT, ChEf dE PTOJET
_rcPS, n. JEAI{-BERNARD sprNAT, chef de projet

KOLIf-IKORO
GoLT\,zERI'IORAT, lt BAKÀRY rRAoRÉ, consei rrerau développement
DRAErt, M. MoHNrluT HÀrDARA, responsabre de Iaréglementation et du contrôle

l't- MousrAPHA DTARRA, coordinateur PGRN



I
I
t

36

AI\INIE><E 3
BLTI)GETPouR urv F rrvArvcEIrEIgT-REI-A r S1.1.1998 30.6.1998

PAR MOHÀT'TED SYLLÀ, COMPTABLE DE L 'OFIII

. BASE DE CALCUL MONTANT I'MNSUEL 6 TTOIS

Éresl,r

INTI TULÉ

99
66

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

IS DE
FERSONNEL
EonoEEs

2 FRAIS DE
nÉpr,nffirlr

carburant
entretien
salaires
chauffeurs

per diem
chauffeurs

per diem
chercheurs

3 FRAIS DE
BUREEU --
GGEon
eau-élec.
gardien et
planton

entretien
fourn i tures
bureau

tel et fax

4 CONSULTAJ'ITS Z p/Z mois

5 IMPRÉVUS 5 T

coord. et ORF 3 7I2 500

coord.
15 560 km
ORF
12 500 kn
arrondi s
30 000 km

coord. ( 1 )
oRF (4)

2 mois / pers.

coord . 22 SOO| j
oRF s 000/j
2 mois / pers.

000
o00

250 000
1 15 000

82 500
90 000

200 000
300 000

1 500 000

22 275 000
sous - tota I
22 275 000

1 567 500
4 500 000

2 L78 000

960 000

2 850 000
sous- tota I
t2 055 500

1 500 000
690 000

495 000
540 000

1 200 000
1 BOO 000

sous- tota I
6 225 000
6TT6-b6

sous- tota I
6 000 000m

sous-total
2 327 ?75

TOT^l\.[-
__ 4RRONprs A 50 ooo 000 FCFA
CINOUANTE I'IILLIONS DE FRÀNCS CFA

48 883 275 )
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AI\II\IE><]B I\,2 LISIIE DES SIGI-,ES

A\./ association vi I lageoi se

,/ AnfAD/IPE./ Association villageoise pour I taména-
gement et la mise en valeur du point d'eau de KonségruéIa

A\,/ES Association nAvenir, espaces et sociétés"
CAT Cellule "Aménagrement du Lemoir"
/ CC,CE,/ Caisse centrale de coopération économigue
Cf)F Code domanial et foncier
CFD Caisse française de développement
Cf LSS Comité inter-États de lutte contre la

sécheresse dans Ie Sahel
CPS CelIuIe de planification et de statistiques
DRE Direction régionale de I'éIevage
GRMestion des ressources naturel les
,/ IYIAIE,E ,/ Ministère de I 'agriculture, de I 'élevagreet de I'environnement
IvII)RE Ministère du développement rural et de

I 'environnemeirÈ
OAPF Opération "Aménagement et productions

forestières "
OFIVI Observatoire du foncier au Mal i
ÔIV office du Niger
ORF Observatoire régional du foncier
PAAP Pro jet "Aménagement agro-pastoral n

PACI- Pro jet d'appui au;( col lectivités locales
PADI,OS Projet d'appui au développement Local

au Sahel
PASR Programrne d'appui au secteur rtrral
PCPS Projet du Centre de prestations de services
PEI\/JNE Projet d'éIevage "MaIi nord-est'
PIIRT Projet "Inventaire des ressources terresÈres'
P I \,2 périmèLre irrigué vi I lageois
PIYAE Progranme national d'action environnementale
T\./ 'ton" villageois
./ t IRPAB T ,/ Association des usagers et riverains

du périmètre arnénagé de Bilel Paté


