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INTRODUCTION

Compris entre les isohyètes 200 mm et 600mm/an, le Sahel, rivage sud du
désert saharien présente un milieu climatique particulier, subissant de nombreux aléas
climatiques : principalement les sècheresses. La végétation adaptée est constituée
d'une steppe buissonnante plus ou moins piquetée d'arbres épineux dont les acacias
sont les plus nombreux. On observe donc une distribution bioclimatique zonale des
paysages sur le vieux socle pénéplané, créant une impression d'immensité et de
monotonie. La population rencontrée est pluri-ethnique (peuls, arabo-berbères,
bambaras...) et en majorité musulmane, malgré un animisme toujours présent dans les
mentalités sahéliennes. Le nomadisme est toujours pratiqué dans cette région.

Or, cet espace fragilisé par le manque d'eau subit ces dernières années des
sècheresses successives (1970,1980) qui ont fait pression sur les ressources ligneuses.
De plus, l'augmentation de la population a fortement accentué les besoins en bois-
énergie. Ce demier représente actuellement plus de 80 % (en moyenne) de la
consommation énergétique des sahéliens. De ce fait, avec I'explosion démographique
et la concentration urbaine, la consommation de bois ne va cesser d'augmenter. Le
Sahel se trouve donc face à une situation de crise écologique au niveau de
I'approvisionnement en bois. La déforestation, qui s'y opère actuellement, est une
grande menace pour I'avenir du Sahel sur le plan environnemental. De plus, les
techniques de production traditionnelles en ce qui concerne l'élevage et I'agriculture,
ont été mal adaptées à l'intensification marquée qui vise à augmenter la productivité
face à la demande de plus en plus forte. Par conséquent, les ressources naturelles sont
davantage surexploitées. D'énormes superficies boisées tendent à disparaître, formant
de grandes auréoles de déforestation. Selon la FAO, un milliard d'hectares boisé aurait
disparu entre 1900 et 1965 ! L'arbre devient donc malheureusement de plus en plus
rare au Sahel...

Située au cæur du Sahel, dans la région de Ségou au Mali, la zone Office du
Niger est concernée par la surexploitation des ressources forestières. Cet espace a été
aménagé par Bélime dans les années 30. C'est grâce à la construction du barrage de
Markala, situé sur le fleuve Niger, que I'on â pu, à cause de la pente naturelle de 6 o/o,

développer un système inigué dans le Delta Mort et effectuer la mise en eau du fala.
Les périmètres inigués devaient assurer I'auto-suffisance alimentaire de la population
(en riz) et I'approvisionnement en coton pour l'industrie française. Or, les déportations
forcées et le comportement autoritaire des français ont fortement démotivé les
paysans, cela jouant sur la production qui est restée faible. Ce n'est que vers les années
80 que les périmètres inigués ont été réhabilités grâce aux programmes hollandais et
français (projets ARPON et RETAIL). La zone Office du Niger a alors bénéficié de
nouvelles extensions des casiersl Or, déjà affaiblies par les sècheresses et le climat
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rude, les formations ligneuses furent fortement dégradées. Des risques d'épuisement
de ressources naturelles sont alors apparus. L'accroissement de la population a rendu
la zone attractive et les besoins en bois n'ont cessé de croître.

De nombreuses études géographiques et environnementales ont alors été
menées pour analyser ce phénomène d'épuisement des ressources naturelles, comme
partout ailleurs au Sahel. On a alors cherché à résoudre le conflit d'espace entre les
differents acteurs : agriculteurs, éleveurs et forestiers. En effet, I'extention des
périmètres a repoussé les cultures hors casiers traditionnelles, elles-mêmes confrontées
au surpâturage. Une forte pression s'est donc opérée sur les ligneux. Il faut maintenant
aller à plus de 60 km de Niono pour trouver du bois mort, soit 4 jours en charrette !

Mais actuellement, grâce à la collaboration des Eaux et Forêts, des acteurs locaux (IER
- URDOC...), du CCL (Cellule des Combustibles Ligneux) et des paysans, des études
sont effecutées pour résoudre le problème du bois-énergie et pour limiter les pressions
sur I'environnement. L'établissement d'un schéma directeur d'approvisionnement en
bois dans le Bassin de Niono annonce la mise en place d'un marché rural du bois à
Niono, très prometteur pour I'avenir écologique de zone Office du Niger. L'exemple
de Tigabougou, village situé dans les périmètres irrigués, a été pris pour montrer la
dynamique locale face au problème du bois.

C'est dû à un stage de trois mois à Niono, que mes travaux d'étude ont pu être
effectués. Durant le stage, il y a eu une première étape de recherche bibliographique
auprès des services locaux : I'URDOC (projet en collaboration avec le CIRAD), la
Station du Sahel ou IER , le Service des Eaux et Forêts et le CCL de Bamako. Les
discussions auprès des familles ont également été fort bénéfiques. La seconde étape a

été I'enquête monographique sur I'approvisionnement en bois d'un village situé dans
les casiers rizicoles : Tigabougou (ou N5). Une cartographie des ligneux présents au
village y a été effectuée à I'aide de deux interprètes locaux ; ainsi que des enquêtes
dans les familles. L'objectif était plus qualitatif que quantitatif. Une dizaine de
familles ont été intenogées pour analyser la dynamique du village face à I'autonomie
en bois.

Par conséquent, ces dernières années, les décideurs locaux et internationaux ont
tous pris conscience du problème du bois au Sahel et cherchent des solutions pour le
résoudre. On se demande comment assurer les besoins de la population tout en ayant
une gestion raisonnée des ressources naturelles, afin qu'elles perdurent pour les
générations futures. Quelles sont les solutions les plus adaptées ? La prise de
conscience est-elle suffisamment forte pour que les actions à mener ne soient pas trop
tardives ? En effet, si aucune décision n'est appliquée dans le but de résoudre, ou du
moins de limiter ce phénomène de désertification, d'ici une dizaine d'années, cela
pourrait devenir irréversible pour l'équilibre écologique du Sahel.
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C'est pourquoi, nous commencerons tout d'abord par présenter le Sahel, puis la
zone Office du Niger tout particulièrement (sur les plans physique, économique,
sociologique et environnemental) afin de pouvoir traiter de la crise du bois dans ces
espaces. La seconde partie sera essentiellement consacrée à l'état des lieux sur
l'approvisionnement en bois dans la zone Office du Niger. Nous présenterons le
schéma directeur d'approvisionnement en bois dans le Bassin de Niono, et la
dynamique locale de Tigabougou face au problème du bois. Pour finir, nous
présenterons les politiques forestières menées au Sahel (telles que la Stratégie Energie
Domestique), puis celles appliquées et envisagées pour la zone Office du Niger. Cette
dernière partie se terminera alors sur I'exemple du projet nigérien précurseur d'
actions menées en matière de gestion raisonnée des ressources forestières.
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Les nomades poussent leurs trou-
peoux de.zêbus et de chèures en

brousse. A cause de Ia sécheresse
qui lroppe le nord, ils descendent
de plus en plus uers le sud, où
ils se heurtent, parlois uiolem-
ment, oux agriculteurs, qui crai-
gnent pour leurs récoltes. Les
chèures, porticulièrement voroces,
détruhent des rêglons entières.

Photo no I : Larousse, 1985.
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Une présentation du milieu sahélien semble nécessaire, avant d'aborder plus
précisément la zone Offrce du Niger elle-même au cceur du problème du bois, pour mieux
comprendre le fonctionnement et les differentes contraintes rencontrées dans ce type de

région.

Une approche géographique suivie d'une présentation générale de la Zone Offrce du
Niger précèdera celle qui développera les problèmes actuels liés à la déforestation et à

l'approvisionnement en bois au Sahel.

I - LA ZONE OFFICE DU NIGER AU C(EUR DU SAHEL

1) Qu'est-ce-que le Sahel ?

Tout d'abord, Sahel signifie en arabe le rivage, c'est-à-dire le rivage du désert du

Sahara. Tous les pays qui bordent le sud du Sahara appartiennent donc au Sahel. Ils ont

comme caractéristiques communes de ne pas être désertiques, mais d'avoir des pluies peu

abondantes et inégulières, réparties sur une unique saison humide à laquelle fait suite une

saison sèche qui dure de longs mois. Mais plus on descend vers le sud, c'est-à-dire vers les

régions les plus méridionales et les plus arrosées, plus les précipitations sont abondantes. On

observe donc une succession de bandes étroites, grossièrement orientées d'ouest en est, où

dans chaque b-ande la hauteur d'eau détermine un paysage.

Du nord au sud, nous avons donc la zone saharienne (ou désertique, très aride) où les

précipitations sont inferieures à 150 mm par an. C'est une région désertique où toute culture

est impossible en raison de la rareté des pluies. L'agriculture n'y est rencontrée que dans les

oasis où les nappes d'eau peu profondes permettent d'y faire pousser palmiers et céréales. Les

pâturages sont quant à eux très rares, temporaires et clairsemés : seuls les chameaux y
trouvent de quoi survivre.

Plus au sud la zone Sahara-sahélienne ou sahel des nomades est limitée au ,torJ pâr

I'isohyète l5Omm/an et au sud par I'isohyète 400 mm/an. L'agriculture est pluviale ou
fluviale : c'est le domaine des éleveurs de chameaux et de bæufs. )

Toujours en allant vers le sud, c'est Iazone sahélienne des sédentaires. Elle est limitée
au sud par l'isohyète 600 mmlan. La saison des pluies y est beaucoup plus courte que la
saison sèche qui dure I à 9 mois. On rencontre pasteurs et cultivateurs de mil et arachide,

coexi stant pacifi quement.

En progressant toujours vers le sud, on arrive à la zone sahélo-soudanienne. La
végétation y est beaucoup plus dense, les cultures sont plus diversifiées car la saison des

pluies est plus longue: jusqu'à 6 mois avec environ 800 mm/an. C'est donc une région
beaucoup moins sensible aux aléas climatiques.

Passé 800 mm, on entre dans la zone soudanienne où le paysage est caractérisé par

une savane arborée, coupée de forêts galeries le long des cours d'eau. La culture de maïs, du

sorgho et du coton s'ajoute à celle du mil et de l'arachide.

I
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I Figure I : LES ZONES CLIMATIQUES (GIRI J., 1983)
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Figure 2 : Situation de I'Office du Niger âu Mali

Figure 3 : L'Office du Niger
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La zone Office du Niger est située sur la rive gauche du delta central nigérien. Ses

caractéristiques climatiques sont de type sahélienne, c'est-à-dire caractérisé par une faiblesse

relative des précipitations (460 mm/an en moyenne sur les 20 dernières années pour une

évaporation Bac A d'environ 3000 mm/an) et une irrégularité interannuelle marquée. Il y a 3

saisons qui se succèdent :

- I'hivernage qui est la saison des pluies de juin à octobre
- la saison froide de novembre à février
- la saison chaude de mi-fevrier à mi-juin où les températures dépassent 40oC

La zone est balayée en saison sèche par I'harmattan chaud et sec venant du nord-est, et

la mousson chaude et humide venant du sud-ouest (anticyclône de Ste-Hélène) en saison des

pluies ( voir annex%et figures 2 à 5 ).

La zone d'étude est constituée de deux régions naturelles : la pénéplaine continentale

grézeuse et schisteuse recouverte par une couche superficielle épaisse où I'on pratique

I'agriculture traditionnelle extensive et itinérante (mil, niébé, fonio, arachide, wardzou et

maraîchage par les femmes), et le delta mort qui comprend la vieille plaine alluviale du Niger
et les basses plaines du Fala de Molodo recouvert de dépôts alluviaux et éoliens. Les nuances

de texture, combinées aux differences topographiques, multiplient les nuances du régime

hydrique, principal facteur de la diversité de la végétation. On pratique également le même

type de culture en zone inondée mais grâce à l'inigation, I'activité principale est la riziculture.

Il existe en effet un pendage général du terrain de 6 oÂ en direction nord-est qui a permis

d'irriguer par gravité de vastes superficies et de drainer suivant les talwegs intercalés entre les

anciens défluents.

La géomorphologie de la zone a joué un rôle capital pour son aménagement :

I'existence de grandes cuvettes alluviales où s'intercalent quelques reliefs dunaires et d'un
réseau de falas remis en eau, ont facilité inigation et drainage. L'irrigation est totalement

assurée par les eaux de fleuve Niger, dont la crue est commandée par les précipitations
tombant sur le bassin supérieur dans le Fouta Djalon. La dérivation des eaux vers les casiers

est permise grâce au barrage de Markala qui relève le niveau d'environ 5 m. L'acheminement
des eaux jusqu'aux casiers se fait à I'aide de grands canaux adducteurs (lits des anciens falas

endigués) d'où partent distributeurs puis partiteurs et arroseurs. Un rappel historique de la
zone Office du Niger semble nécessaire pour mieux comprendre le fonctionnement et rôle

économique de la zone pour le Mali.

2) Historique de la zone Office du Niger

L'Office du Niger a été conçu au tout début dans le cadre de la colonisation française

de l'Afrique Occidentale Française (AOF). Le but était de créer une entreprise agricole

mécanisée qui aurait fourni du coton pour I'industrie textile française et du riz pour le Mali
même, c'est-à-dire d'en faire le grenier vivrier du pays. De plus, on voulait fixer une

population agricole dans une région subdésertique : d'où les déportations plus ou moins

forcées du pays Mossi (actuel Burkina Faso).

I
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C'est Bélime, inspiré du modèle de la Cezîra au Soudan qui fut le promoteur d'une

telle opération. Il avait remarqué qu'avec les bras asséchés du fleuve Niger : les falas, on

pouvait grâce à des aménagements et la pente naturelle du terrain, les remettre en eau avec

une hausse du niveau du Niger grâce à la construction d'un barrage et d'un réseau de canaux.

Le delta mort du Niger pourrait alors devenir une zone dynamique en matière d'agriculture.

L'Office du Niger fut créé en 1932 avec pour objectif d'atteindre un million d'hectares

aménagés en 50 ans avec la riziculture et la culture du coton grâce à I'irrigation. Le barrage de

Markala ne peut être achevé qu'en 1947, malgré te début des travaux en 1935, cela à cause de

la seconde guene mondiale. Malgré de nombreux morts et blessés durant les travaux, le

barrage permit grâce aux vannes mobiles régulatrices de relever de 5 mètres le niveau d'eau,

ce qui a entraîné I'adduction de 2 canaux : Ie canal du Sahel mis en service en 1937 et

prolongé en 1953, le canal de Macina en 1935 à partir desquels les casiers sont inigués.

Les colons furent par contre recrutés de force. On assista à la déportation des Mossi,

des Bambara et Minianka que I'on installa au tout départ dans les centres de colonisation de

Kobry et Niono, dans des cases rectangulaires ( cela allant contre leurs habitudes culturelles

d'avoir des cases rondes).

A partir des années 50, vu la relative prospérité des colons, on assista à un afflux de

nouveaux colons largement supérieur à la capacité d'accueil de l'Office. D'autres problèmes

surgirent dont celui de I'accès pour I'importation de matériaux ( le Mali est totalement

enclavé). De plus, les excès d'humidité dans les casiers ont entrainé par la suite I'abandon du

coton (inigation mal contrôlée). Cela entraina donc un problème relationnel important entre

I'office et les colons qui finirent par délaisser les casiers et se tournèrent vers les cultures

traditionnelles du mil ou coton sans pluie hors casiers.

Au moment de I'indépendance, I'office fut réorganisé et cela entraina le départ de

nombreux Mossis (retour au pays). Depuis, les surfaces aménagées actuelles se divisent en 5

secteurs : Macina - Kolongotomo / Dougabougou / Niono / Molodo / Kourouma. Après

I'abandon du coton en I 970 à cause du parasitisme et du mauvais drainage, otr s'est alors

consacré à la riziculture, qui a fortement augmenté en rendements, avec les diverses

améliorations techniques et moyens mis en ceuvre pour luttter contre les plantes infestantes.

On pratiqua alors la culture de la canne à sucre qui entraina la mise en service du

complexe a. Siiibala ; le sucre apporta plus de la moitié du chiffre d'affaire de I'office.

L'office remplit donc en partie les premiers objectifs de Bélime sur le plan de

I'autosatisfaction alimentaire en produits de premières nécessités pour le Mali même.

Sur le plan environnemental par contre, I'office a fait acte de gros ennuis par la faute

de la remontéè O. la nappe phréatique, malgré la sècheresse au Sahel depuis 1970. En effet,

cela a entrainé un processus d'alcalinisation et de sodisation dans les casiers pouvant à terme

mettre en péril la production agricole. La mauvaise gestion de I'eau : gaspillage et bouchons

créés lors des évacuations d'excès d'eau des casiers vers la fala a donc provoqué une

inondation des terres au nord-est tuant la savane arborée par asphyxie. Une meilleure maîtrise

de I'eau et un meilleur drainage semblent donc nécessaires pour accroître la production

agricole et pastorale de la région, et pour lutter contre la sècheresse. Actuellement, les paysans

piatiquent ia culture du riz suivi du maraîchage hors casiers grâce aux eaux de vidange, se

constituant par ailleurs une réserve de fourrage importante qu'ils disposent sur le toit de leur

case (comme la chaume). Actuellement, on se bat dans Ia zone pour aider ces paysans à
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développer leur initiative ( par alphabétisation - instruction de nouvelles techniques - crédits)
dans le but d'une autogestion. On veut finalement aller à I'inverse de I'ancien système

bureaucratique de Bélime où tout était imposé sans aucune consultation auprès des

populations concernées. Tout ceci bien-sûr dans I'idée d'un véritable développement local et

durable.

Dernièrement, des programmes de réhabilitation et d'extension des casiers se sont

donc succèdés : projet ARPON hollandais et projet RETAIL français ; toujours dans I'idée
d'aménager le million d'hectares exploitables. Mais I'extension, comme nous I'avons déjà

précisé, attire trop : la zone est surpeuplée et les différents acteurs se trouvent donc en conflits
d'espace (entre agriculteurs - éleveurs et forestiers), le tout nuisant à I'environnement bien
sûr.

Figure 6
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3) Les impacts actuels

Avec I'irrigation se posent de gros problèmes environnementaux car on a lancé le défi

d'une exploitation durable des ressources naturelles disponibles. L'eau dans cette zone semi-

aride a permis un couvert ligneux important surtout dans le fala de Molodo. On y a observé

également des espèces végétales flottantes. La végétation buissonnante était devenue

arbustive. On avait également observé une augmentation de I'avifaune en nombre avec une

cohabitation entre les tortues, les crocodiles, les varans, les hippopotames... De plus, les

formations hygrophiles servaient de perchoirs et de dortoirs pour I'avifaune. La piscifaune

également était très riche. Mais depuis, actuellement, les eaux usées et les eaux de pluies

stagnantes font régresser la végétation. Les ligneux deviennent alors des buissons fort peu

propices aux pâturages. Les aménagements humains entrainent la coupe du bois, qui subit

également une surexploitation et un émondage abusif.

Le fala de Molodo est actuellement balayé par les vents par chute du nombre de

ligneux, cela entrainant donc une forte évaporation. Il devient donc une place centrale en

matière de gestion de I'eau.

De plus, on observe une mauvaise qualité de I'eau qui est polluée par les engrais et les

pesticides, atteinte par la bilharziose. Cela favorise donc le développement du paludisme car

le biotope est favorable aux moustiques. L'état sanitaire de la zone est donc plutôt critique.

Les systèmes de production agissent sur I'environnement créant des conflits d'espace.

L'abondance d'eau explique la diversité agricole. C'est pourquoi on observe un système

pluvial et un système irrigué. Le système pluvial est constitué de rizières et de cultures hors

casiers (mil et maraîchage), mais son extension entraîne un défrichement et une diminution en

espace du système pastoral. De plus, la baisse de la durée de la jachère est un frein à la
régénérescence des espèces. Cela engendre donc des conflits entre les agriculteurs et les

éleveurs qui en viennent même quelquefois aux arrnes (coups de feu échangés) ! (voir photos

2 et 3).

Le système irigué entraîne un engorgement des parcelles à cause du mauvais

entretien : ta faible porosité des sols fait qu'ils deviennent compacts (annexe 2). L'irrigation,
qui se fait avec de I'eau carbonatée, entraîne une salinisation. De plus, I'alcalinisation des sols

entraine une carence en zinc qui réduit I'efficacité des engrais. Par conséquent, on observe

une dégradation des propriétés physiques du sol, ce qui est fort ennuyeux lorsque I'on veut

que la zone devienne un grenier vivrier pour le Mali.

Sur la plan de l'élevage, la pâture sélective, le surpâturage et le piétinement ne sont

pas sans effet sur I'environnement. Il y a une modification des parcours avec I'extension

rizicole qui repousse les cultures hors casiers. On observe donc une défoliation des lignieux et

la baisse du nombre d'espèces. Cela entraîne une dénudation des pentes et des hauteurs.

L'attaque des jeunes plants et la pratique de l'émondage empêchent la régénération naturelle.

C'est une dégradation du couvert végétal et cette dénudation du sol qui accélèrent le

processus des formations d'auréoles de déforestation autour des villages. A cela s'ajoutent

bien sûr les déboisements pour le bois de chauffe, besoins qui ne font qu'augmenter avec

I'actuel accroissement de la population.
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Photo n o 3 : Quelques secondes plus tard, son travail est interrompu par
I'arrivée du bétail ! Bel exemple de conflit d'espace.
(Molodo, janvier 2001)

Photo no? t Travail dtune femme dans une rizière en saison froide...
(Molodo, janvier 2001)
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On observe une destruction des ressources ligneuses d'environ 200 000 ha pour les

céréales et 60 000 ha pour le bois de chauffe en 1998. De plus, la proximité de la nappe et les

coupes excessives pour I'approvisionnement en bois-énergie de la zone ne fait que réduire le
potentiel ligneux disponible, cela allant contre I'augmentation des besoins en bois.
Actuellement, le déboisement n'est pas encore commercialisé. il n'y a pas de gestion

rigoureuse mais la situation est encore plus ou moins maîtrisée, du moins, elle n'est pas

encore irréversible pour I'environnement et l'équilibre écologique de la zone Office du Niger
si on prend vite des décisions et que I'on agit sans tarder...

Des problèmes de conflits d'espace surgissent donc entre agriculteurs, éleveurs et

forestiers car chacun veut soutirer les ressources d'un même lieu à ses fins. L'espace étant

surexploité, on se demande comment faire pour limiter ces agressions sur les ressources

naturelles tout en satisfaisant chacun des acteurs locaux et tout en préservant l'équilibre
écologique de la zone Office du Niger. Une gestion durable et une meilleure organisation
locale semble donc indispensable pour I'avenir éco-socio-environnemental de la zone Office
du Niger. Comme on I'a annoncé le problème du bois devient réellement sérieux dans la zone

mais il en est de même partout au Sahel.

II - LA CRISE DU BOIS-ENEGIE AU SAHEL

Si I'on remonte dans le temps, tous les voyageurs du 18è*t siècle racontent les grandes

forêts le long du fleuve, au 19 t"siècle, les sultans partant en guelre racontent qu'ils
utilisaient la hache pour couper les arbres et ouvrir la route à son armée : Faidherbe dut au

Sénégal déblayer au sabre une forêt dense épineuse pour avancer... Aujourd'hui, les arbres ne

font plus obstacles: il n'en subsiste que des lambeaux. Comment la déforestation a-t-elle pu
prendre autant d'ampleur et pour quelles raisons ?

l) Effet pervers de la déforestation sur I'environnement

Dès le début de la colonisation, les commandants de cercle signalent la déforestation et

soulignent I'intérêt d'un reboisement. C'est donc un phénomène ancien où I'on constata qu'à
la place des forêts boisées, on observe désormais une savane voire un désert. Cela signifie que

le désert avance actuellement vers le sud, ce qui provoque alors dans zone sahélienne un

déssèchement alarmant.

En effet, sur le plan écologique, la forêt est d'importance. Elle joue un rôle protecteur

au niveau du sol car elle limite l'érosion par les eaux de ruissellement et préserve I'humidité.
La déforestation accélère sans aucun doute l'érosion des sols tropicaux. Sur terrain horizontal,
l'érosion hydrique n'est pas catastrophique, mais dès la moindre pente, I'horizon humifere est

décapé, on observe des ravineaux. Les rivières sont quant à elles surchargées en sable et argile
qui deviendront des bancs alluviaux encombrants, et qui colmateront les retenues artificielles.
Les crues, suite à cette hausse en turbinité des rivières, seront aggravées en débit et en

soudaineté, sapant et faisant ébouler les berges tendres. La forêt jouait donc un rôle de

régulation au niveau des fleuves qui tendent alors à disparaître avec la déforestation.
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Egalement, le rôle de ( poumon > est d'importance car les forêts pompent le COz de

I'atmosphère pour ne rejeter que du Oz fort utile au niveau de la régulation de la pollution. Le

fait de couper les arbres rompt tout un équilibre écologique ainsi que la chaîne trophique. Il y
a donc une perte alarmante au niveau des espèce végétales et animales . La biodiversité est

fortement attaquée et diminuée. De plus, le fait de couper les arbres accentue I'action du vent

et joue sur le plan climatique. De ce fait, on observe une diminution nette du taux annuel de

précipitations. En effet, le fait de couper les arbres diminue l'évapotranspiration qui par

conséquent joue sur le potentiel précipitable. Mais selon certains scientifiques moins

alarmistes, la déforestation au Sahel n'a qu'un effet négligeable sur le climat. En effet, elle

augmente également I'albédo (grandes surfaces nues) ce qui repousse le rayonnement solaire

et donc diminue l'échauffement. De là, plusieurs rétroactions sont donc possibles et

imasinables...

2) Etats des lieux sur I'approvisionnement en bois au Sahel

a) Constat

Actuellement, ce que I'on constate d'abord, c'est le déboisement autour des capitales

sahéliennes qui s'étend peu à peu autour du centre urbain. Les environs immédiats des villes

ne sont plus capables d'assurer l'approvisionnement en bois de I'agglomération. Il faut aller

au-delà de 80 à 100 km autour. Le même phénomène est observé autour des villes moyennes

telles que Bobo-Dioulosso où il faut aller à 40150 km autour. En milieu rural des femmes

doivent aller de plus en plus loin à pied (5 à 10 km) pour ramasser le bois. Le prix du bois ne

cesse donc d'augmenter cela marquant bien le fait que le déboisement progresse.

La déforestaion n'est pas qu'anthropique, la sécheresse a fortement joué entraînant la

mort de nombreux arbres tels que le gommier dans le Ferlo Sénégalais, ou alors elle a
interrompu la régénération des arbres. Mais I'anthropisme est tout de même notable: les feux

de brousse malgré leur existence depuis longtemps déjà au Sahel nuisent à la régénération en

détruisant les jeunes pousses. Un autre facteur jouant sur ces dernières : le surpâturage. Les

troupeaux mangent tout ce qui arrivent encore à résister au climat rude. Les prélèvements

traditionnels de feuilles et de branchages nuisent également. L'émondage tue les jeunes arbres

(coupe de I'arbre à mi-hauteur en laissant pendre le haut de I'arbre) car ils sont fragilisés et

affaiblis face à la sécheresse. De plus, l'extension des surfaces cultivées et la réduction du

temps de jachère jouent fortement sur le capital forestier.

Enfin, les prélèvements des hommes pour leurs besoins en bois-énergie sans cesse

croissants du fait de I'actuelle explosion démographique ne sont pas sans effet. Le Sahel

comme tous les pays très peu industrialisés consomme peu d'énergie moderne (pétrole'gaz -

électricité), le bois est donc fortement prisé ainsi que le charbon de bois, soit environ 90 Yo de

l'énergie totale utilisée. Il sert pour la cuisson des aliments, pour se réchauffer lors des nuits

fraîches, pour diverses activités artisanales telles que la préparation du beurre de karité ou de

la bière de mil par exemple.
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Or, le problème est de savoir si cette consommation sans cesse grandissante n'a pas

d'impacts négatifs sur le stock de bois disponible. La régénérescence est-elle encore
possible ? Quel est le bilan production ligneuse/prélèvement ? Est-il équilibré ou non ?

Comment maintenir le potentiel forestier face à cette demande croissante en bois dans les

ménages satréliens ? Quel est I'avis de la population face au problème auquel elle est

confrontée ?

Figure 7
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DENSI]3 DE POPULATION SUPPORTABLE
PAR LE COUVERT FORESTIER NATJREL

ET DENSITÉ DE POPULATION EFFECTIVE EN 1980

Source ; << La désenification
nienne de I'Afrique

dans les zones sahélienne et souda-

de I'Ouest u, Banque mondiale, 1985.

(8) Le couvert forestier naturel (ou ressource en bois disponible est évalué à partir du
volume du bois sur pied et de la productivité naturelle. Ces données sont obtenues en
principe par des inventaires forestiers.

En général, l'évaluation prend en compte deux facteurs réducteurs :

- I'accessibilité qui est fonction des caractéristiques physiques propres des zones
considérées (relief, couvert végétale...), de la densité de la population, des possibilités
de transport et de commercialisation, de la présence ou non de maladie endémique ;

- le taux d'utilisation locale qui tient compte des essences frappées d'interdits, de

celles inutilisables sous forme de combustibles.

La consommation est estimée à partir d'enquête et de campagne de mesure (on
tient compte de la carbonisation).
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b) Prise de conscience

Heureusement, à partir des années 70, s'opère à l'échelle internationale une certaine
prise de conscience sur les menaces de la déforestation :

- création en 1973 du Comité inter-états de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(crss)

- création en 1976 du club du Sahel en vue de faire avancer de façon informelle la
compréhension des problèmes du Sahel en associant Européens, Américains et Sahéliens dans
des réflexions communes

- la tenue en 1977 à Nairobi d'une conférence des Nations Unies sur la désertification

- la publication en 1978 par le CILSS et le club du Sahel d'un rapport sur l'énergie de
la stratégie de développement du Sahel qui vulgarisa pour la première fois le thème de bois de
feu

- I'organisation depuis de nombreux séminaires et conferences par les états et les
agences de coopération internationale (sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992). Sur le
plan technique, plusieurs sources telles qu'images satellites, photos aériennes, rapports
d'experts, témoignages et modes de cuisson des aliments de certaines populations attirent
l'attention sur le sujet .

Au niveau local, les populations se sentent fortement impliquées et sont conscientes du
fait que la forêt est leur patrimoine culturel. Malgré I'islamisation, I'animisme très proche de
la nature reste toujours encré dans les mentalités. L 'arbre reste donc sacré malgré tout.

c) Secleur bois-énergie / système d'approvisionnement

Les systèmes d'approvisionnement en bois-énergie sont diversifiés en milieu urbain :

on a des filières d'auto-approvisionnement où la collecte du bois est assurée par les hommes
le week-end (contrairement en milieu rural). Cela concerne les populations les plus démunies.
La filière des occasionnels concerne ceux qui achètent aux bords des grands axes routiers. La
filière institutionnelle, telle que I'opération aménagement et production forestière (OAPF) au
Mali, commercialise les produits forestiers qu'elle crée par plantations ou aménagement de
forêts naturelles, à des sociétés publiques ou privées (hôpitaux, boulangeries, usines...).

Les deux filières les plus importantes qui constituent I'essentiel du bois énergie (80 %)
sont la filière non motorisée des petits exploitants et celle concurrente motorisée.
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L'exploitation dépend des disponibilités de la ressource mais elle reste mal connue au
Sahel. tl.es combretacées sont les plus recherchées pour le bois de feu. Il y u trois groupes
d'acteurs exploitants principaux : les bûcherons salariés, les petits exploitants et les paysans.
Les techniques de coupe sont archaiques : on utilise des haches traditionnelles telles que la
gatari au Niger ou le djele au Mali. L'efficacité est donc réduite. Les revenus sont variables
mais restent peu élevés ( 15 000 FCFA à 30 000 FCFA par mois).

Dans le secteur charbonnier, les exploitants sont peu nombreux. Les principaux
charbonniers effectuent leur travail en plusieurs phases : coupe et débitage des branches et
troncs, carbonisation avec des meules traditionnelles (qui on en faible rendement), séparation
du charbon et des imbrûlés, ensachage et chargement des camions. Mais cette activité apporte
peu de revenus. Le transport s'effectue par camions . La distribution du bois est assurée par
des grossistes et de multiples détaillants (qui sont peu nombreux).

Pour les petits exploitants, le travail est différent car il est pour leur propre compte. Ils
exploitent à I'aide d'une charrette tirée par un âne au Mali, ou un chameau au Niger. Leur
rayon d'action se limite à 50 km. Mais, la productivité reste faible vu les techniques de coupe
utilisées.

L'exploitation paysanne est marquée dans le paysage par des auréoles de déforestation
autour des villages. Le déboisement a lieu malgré eux : il leur est indispensable pour vivre.
Des croyances font qu'ils ont des remords de ( couper I'arbre > (mythe de la foudre :

I'abattage d'un arbre peut entraîner la colère des cieux qui se traduit par la foudre) et les
< vieux > sont là pour le reprocher. De plus, I'exploitation du bois leur fournit une seconde
source de revenus.

Au niveau de la consommation du bois de feu et du charbon, cela dépend surtout du
mode de cuisson que les femmes préferent utiliser pour préparer les repas. Soit elles restent
traditionnelles et utilisent le four à trois pierres qui chauffe avec le bois (pour préparer le tô au
Mali par exemple), soit elles sont plus modernes et utilisent les foyers améliorés qui chauffent
au charbon de bois. Les avis varient : < à chacun son combustible > !

Mais ce qui est sûr, c'est que le passage du bois de feu au charbon n'arrange rien du
point de vue de la préservation des ressources forestières (on utilise 5,5 kg de bois pour
n'obtenir qu'un kg de charbon). De plus, le système charbonnier a tendance au point de vue
de I'exploitation à tout raser sur son passage sans laisser le temps aux arbres de se régénérer.
On ne touche plus qu'aux arbres morts, on coupe maintenant le bois vert malgré les lois !
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Figure 9 FILIÈRES D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS-ÉNERGIE
COURAMMENT RENCOWTNEES AU SAHEL
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Photo no 5 : Ramassage traditionnel du bois pâr une femme
(Larousse' 1985)

Photo no 4 : Transport du bois par charrette avec un âne (Sow Hr 1990)
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Diverses actions ont donc été envisagées ces dernières années en vue de permettre aux
pays sahéliens de satisfaire les besoins en énergie domestique de leur population, tout en
préservant leur environnement. C'est ce que nous verrons un peu plus tard dans la troisième
partie du présent mémoire. Maintenant. il est important pour mieux comprendre le problème
du bois'de prendre I'exemple de lazone Office du Niger àu cæut du sujet.
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zeme partie -

ETAT DES LIEUX SUR L'APPROVISIONNEMENT
EN BOIS DANS LA ZONE OFFICE DU NIGER

Photo n o 6 : Horizon rizicole, totalement dénudé d'arbres
(Niono, janvier 2001)
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L'étude de la zone Office du Niger a été effectuée durant un stage de trois mois à

Niono au Mali à I'URDOC ( Unité de Recherche Développement Observatoire du

Changement) en collaboration directe avec le CIRAD ( Centre de Coopération International

en Recherche Agronomique pour le Développement). Des travaux ont donc été élaborés dans

le but de faire un état des lieux sur I'approvisionnement en bois dans la zone Office du Niger
pour identifier quelles activités vont pouvoir être menées à I'avenir en matière de recherche-

àéveloppement : arboriculture à émanciper (plantations et vergers), ainsi que protection plus

approfondie et surveillée des ressources naturelles disponibles avec participation de la
population locale.

En effet, la sur-consommation en bois menace fortement les ressources forestières de

la zone Office du Niger comme partout ailleurs au Sahel. Cette consommation excessive des

ligneux comme on I'a vu en première partie détruit la biomasse et intensifie le phénomène de

désertification. A ceci s'ajoute bien-sûr les conflits d'espace, cela allant contre le bon

développement de la zone Office du Niger et la sauvegarde de la biodiversité. Actuellement,

on cheiche quelles stratégies adopter pour une gestion durable des ressources naturelles.

C'est pourquoi nous étudierons tout d'abord l'évolution de la végétation ces 25

dernières années dans la zone Office du Niger, puis le schéma directeur d'approvisionnement

en bois-énergie de Niono. Pour poursuivre, l'étude de la dynamique d'un village en zone

irriguée sera proposée pour mieux comprendre à petite échelle comment se règle le problème

du bois.



I - EVOLUTION DE LA VEGETATION DEPUIS 1976 DANS LA ZONE

OFFICE DU NIGER

1) Etat des groupements végétaux en 1976

Dans la plaine alluviale fossile, on observait une savane arborée à Pteroca{pus Lucens

et Acacia Seyal dont la strate ligneuse (comportant les trois strates, arborée, arbustive et

buissonnante) recouvrait environ 40Yo de I'espace. La strate herbacée de production faible

était discontinue dans les bas-fonds plats limono-argileux. Sur les bas-fonds sablo-

limoneux, la savane arborée à pterocarpus Lucens, Combretum Micrantum et Grewia

bicolor était beaucoup plus ouverte. Dans les dépressions fermées, gorgées d'eau à la

saison des pluies, on y observait une savane arborée à Anogeissus Leiocarpus Mytragyna

inermis, Feietia apodanthera et Diospyros Mespiliformis. Sur celles à faible submersion,

on observait plutôt une savane arbustive à Acacia Seyal dont le taux de recouvrement

n'excédait pas 25%.

Sur les recouvrements sableux de la plaine alluviale fossile, le recouvrement ligneux

global était compris en 6 et 20oÂ variant en groupements végétaux selon l'épaisseur des

recouvrements. L.t fiois strates, arbustive, buissonnante et arborée étaient présentes :

groupement végétal à Sclerocarya birrea. groupement végétal avec en plus Grewia bicolor,

celui à Acacià Seyal, Grewia bicolor et ziziphus mauritania, la savane arborée à

Combretum ghasalense. Tous ces groupements se rencontraient généralement sous forme

de mosaiques plus ou moins complexes.

Dans la plaine alluviale fossile du fala de Molodo, défluent fossile du Niger remis en

eau et canalisé par I'aménagement des casiers rizicoles de I'Office du Niger, on y observait

un group"*"ni végétal dominé par divers acacias : savane arbustive à Acacia laeta dans

l"s Lassàs plaines (recouvrement maximum 20%o et deux strates uniquement), une savane

arborée à Acacia nilotica dans les cuvettes (recouvrement maximum 25oÂ et trois strates),

celle arbustive à Piliostigma reticula à deux strates sur les replats.

2) Etat actuel

Ces vingt dernières années, la végétation de la zone exondée a subi de profonds

changements dus aux défrichements causés par I'extension agricole, les pratiques

pastoiales avec la hausse du cheptel, les coupes de bois et bien sûr la sécheresse. Mais il y
â tout de même des différences selon les différents groupements (voir annexes 3,4,5).

Dans la plaine alluviale fossile, la strate arborée a disparu, la strate arbustive ne

dépasse pas 4m, cela a donc modifié le tapis herbacé, qui, lui a augmenté en graminées.
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Souvent, of, observe de grands espaces de plages nues (autour 45% du taux de

recouvrement) causés par le surpâturage, la déforestation et la sécheresse. La pression est

beaucoup plus forte à I'est de Niono qu'au sud,(où la r'égétation ressemble à celle de

1970), ou au nord-est où la pression est moyenne malgré I'exploitation intensive de

I' Anogeissus leicarpus.

Sur les recouvrements sableux de la plaine alluviale fossiles, les groupements sont

beaucoup plus ouverts. Les trois strates ligneuses sont toujows représentées mais certaines

espèces ont disparu comme le Stereospermum Kunthanum, Diospyros mespiliformis,
Terminalia avicennoides et Maerua angolensis. A I'Est, le tapis herbacé graminé a perdu

beaucoup au niveau des parcours. La dénudation y est donc également marquée.

Les groupements de la plaine alluviale du fala de Molodo ont quant à eux peu changés

car la zone était déjà très artificialisée en 1976. C'est I'Acacia scorpioides qui subit le plus

les défrichements, et la brousse tigrée sur le continental a peu évolué malgré des formes
dé gradées observables.

3) Impacts

Par conséquent, les aménagements de I'Office du Niger ont eu divers types d'impacts
sur la végétation qui sont évalués par la structure de celle-ci, la composition floristique, le
recouvrement végétal, la fertilité et I'occupation des sols ainsi que la disponibilité en

fourrage. Les activités agricoles en pleine extension et I'exploitation des pâturages sont les

principaux facteurs de dégradation. La pression sans cesse croissante du bétail provoque

un déséquilibre sur la végétation naturelle pourtant principale source de fourrage
(émondage, c'est-à-dire coupe des branches entraînant la mort des arbres, surpâturage,
dénudation du sol et piétinement surtout autour des points d'eau) et forme des auréoles de

dégradation notables.

Les impacts issus de la présence constante de I'eau sont aussi néfastes car la nappe

étant peu profonde (nappe perchée). les sols deviennent impropres à la cuhure et la
végétation devient marécageuse. Les zones sont donc abandonnées : cela entraîne un
défrichement de nouveaux espaces situés de plus en plus loin des marges des casiers du
fait de l'extension agricole, elle-même repoussant les limites des zones pastorales et des

zones forestières.

Enfin, les impacts liés à I'exploitation des forêts pour I'obtention du bois de chauffe et

de nouvelles terres de culture a entraîné une baisse inquiétante de la densité ligneuse. Des

déserts ligneux, dont le rayon croît chaque année autour des villages sont alarmants et

certaines espèces disparaissent par surexploitation (voir annexe 6). La biodiversité est donc
fortement touchée. A cause de I'augmentation de la population et du cheptel, la pression
exercée sur les ressources naturelles est très fone surtout à I'est de Niono (moins marquée

28
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qu'à I'ouest). Les cartes qui suivent donnent l'état de la couverture végétale autour de
I'Office du Niger ainsi que I'occupation agricole des terres ( en 1990).

Figure 10 : PIRL,1990.
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Figure 11
CARTE DES FORMATIONS VEGETALES

REGI ON DE SEGOU
CERCLE DE NIONO

échellel:200000
carte de la DNEF, fevrier 1990.

Ministère de I'environnement et de l'élevage.

Légende :

E Casiers rizicoles et plantations (siribala)
I Savane arborée : guiera senegalensis / grewia bicolor / Sclérocaryabirrea
tl savane arbustive : combretum glutinosum - sterculia setigera

tr savane arbustive : combretum micranthum - grewia flavescens

El steppes arbustives lâches : pterocarpus lucens - combretum micranthum
E savane arborée ou arbustive : acacia - seipal, combretum micranthum, anogeissus

lûocarpus
A prairies et galeries inondables
5 savane arborée à arbustive : acacia- anogeïssus lûocarpus, combretum

canal du Sahel
limite du cercle de Niono

CARTES DE L'OCCUPATION AGRICOLE
DES TERRES, CERCLE DE NIONO

échellel:200000
carte de da DNEF, fevrier 1990.

Ministère de I'environnement et de l'élevage

Léqende :

El systèmes de culture quasi-permanente en sec

El systèmes de cultures irriguées en périmètres
E systèmes de cultures itinérantes ou semi-permanentes en sec

A zone inculte compatible aux cultures irriguées r
EI zone inculte compatible aux cultures sèches ou semi-permanentes sèches

( +C) sursolslimoneux
tr zone inculte compatible aux cultures sèches ou semi-perrnanentes sèches

( + il ) sur plaine sableuse

I
I



il - SCHEMA DIRECTEUR D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS
ENERGIE DE NIONO

1) Présentation

Il a été élaboré par la cellule combustible ligneux (de Bamako avec Yves Nouvellet),
les études de terrain ont été menées par la Direction Nationale de la Conservation de la

Naure de Ségou et Niono, et les cartes ont été réalisées par Housseye Diallo.

Cette équipe a donc cherché à évaluer les ressources ligneuses (production annuelle et

stock), ainsi que les flux de combustible ligneux, les modes de gestion des ligneux par les

populations rurales, afin de faire le bilan annuel production/prélèvements et d'envisager les

différentes stratégies d'intervention par zone dans la zone Office du Niger. Mais le schéma

proposé est évolutil il sera corrigé au fur et à mesure de I'avancement du projet.

2) Résultats synthétiques

Les ressources ligneuses concernent les neuf arrondissements situés dans un rayon de

65 km autour de Niono qui est le bassin potentiel d'approvisionnement de cette ville en

combustible ligneux.

Les superficies des formations végétales en 1998 sont les suivantes :

- cultures et jachères

- galeries forestières
- savanes arbustives
- savanes arborées
- savanes boisées

769 000 ha
51 000 ha

935 000 ha
794 000 ha

: 51 000 ha

Le stock de bois est estimé à28 millions de m3 en 1998 soit une régression de 2l%
depuis 1987, dont 93% proviennent des formations forestières (savanes arbustives,

arborées et boisées) 7% des cultures et jeunes jachères et galeries forestières (voir figures

12 et l4).

La production de bois énergie est de I'ordre de 850 000 tonnes, plus 1,66 millions de

bois mort présent dans les différents arrondissements concernés (voir figure l3).

Après évaluation de I'approvisionnement des principales villes de La zone Office du

Niger,(Niono, Macina, Diabaly, Siribala et Dougabougou), il en ressort que 25 700 tonnes

de bois etl32 000 t de charbon sont utilisées, soit une consommation d'environ

0,57 t/habitant/ an àNiono.
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STOCK EN BOIS ENERGIE
DU BASSIN

PAR ARRONDISSEMENT
DE NIONO

Figure 12
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Source.' PIRL 1991 et Estimation CCL Réallsation : Stratégie Energie llomeaûque, Gellule Gombustbles Ligneux , Janvler 2000
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PRODUCTION ANNUELLE DE BOIS
DU BASSIN DE

PAR ARRONDISSEMENT
NIONO

Figure 13
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Source:PIRL 1991 at Etimation CCL RéallsaËon : StratÉgle Energle DomesËque, Cellule GombucËHes Llgneux, Janvler 2000
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Figure 14

ffi
Surface des formations végétales en 1987 et 1998
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4o/o

Galeries
forestières

22o/o

I
I
t
I
l
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I

Savanes
arbustives

Année 1998
2%

Savanes boisées

31o/o

Savanes arbustives

2o/o

Galeries forestières

tock de bois par type de formation en 1987 et 1998

Année 1987

Année 1998
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-
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Source : Schéma Directeur d'Approvisionnement en bois-énergie de Niono, cCL, Bamako, 1998
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Consommation moyenne par habitant et par an :

milieu rural
zones aménagées

villes
zone Office du Niger
charbon de bois
artisanat

0,54tlan
0,57t/art
0,53t/an
0,56Van
0,05t/an
1080Van

(rypg! : I kg de charbon équivaut à 7 kg de bois). Le transport du bois s'effectue

principalement par charrette à 82% (voir figure 15).

photo 7 : Stockage inorganisé du bois dans les rues de Niono""' (mars 2001)
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FLUX D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS ENERGIE
PAR MOYEN DE TRANSPORT ET PAR

ARRONDISSEMENT DU BASSIN DE NIONO

Figure 15
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3) Bitan production ligneuse-prélèvement

On veut donc localiser les zones où les prélèvements de bois sont ou supérieurs ou

égaux ou inférieurs aux capacités de reproduction de la ressource ligneuse (flux-entrées et

flirx-sorties). Une carte de ùitan a été établie pour chaque arrondissement (voir figure l6).

Figure 17

Source (SDAN' 1999)

D'après les résultats. on peut donc noter que les arrondissements de Niono central et

Kolongotomo sont déficitaires. II faut donc mieux organiser l'exploitation du bois mort sur

I'ensemble de la zone Office du Niger pour ne pas épuiser totalement certains

arrondissements par rapport à d'autres excédentaires. On peut tout de même noter que le

sud-est de la toi" est iarticulièrement touché. Les stocks de bois mort y sont les plus

faibles et les prélèvements les plus forts par rapport à la production (ceci étant en rapport

direct à la densité de la population qui est dans ce secteur la plus élevée), voir figure l8).

Or, selon les prévisions pour 2010, la population aura augmenté de 4o/o,les besoins en

bois seront donc plus forti, ce qui uu lorr.t sur le stock de bois mort. On estime

actuellement que OOyrdu bois consommé est mort, mais qu'en 2010, on n'en consommera

plus que 5% (le reste étant épuisé). L'entamation du capital forestier par les coupes

excessives de Ùois vert fera que le bilan productivité boisvert/consommation de bois-

énergie sera totalement déficituirc pour la zone Office du Niger. Cela représentera donc un

réel danger pour le zone Office du Niger.

Bilan ress rélè'yements de bois du bassin de Nicno et des autres vt an

Population 1998 Production

aruuelle

Consommation
nuale

Export

bois de feu

Charbon

équivalent bois

Bilan
bois vert

Stock

bois tnort

Doura

Sansanding

Sokolo

Niono central

Pogo

Macina central

Kolongotomo

iN{oninpebougou
lDioura

21 6771
I

le 8581

16 0621

133 595

8 883

21 758

42 225

23 447

l8 254

202 7r3l
r7 76rl

234 949

62 518

20 571

33 999

20 875

70 363

r24 296

ll 7061

to 723

24 873

72 l4r
4 797

tr 749

2? 8ù2

t2 661

9 85?

2 e6ll
2 e6ll

3 334

6 346

4 150

3 615

2 386

462

462

188 046

4 077

206 712

-15 969

lr 624

l8 635

-1,92'.1

57 702

I 12 053

24s 27sl
2l 3401

I

2e0 7701

77 371

24 687

43 060

25 258

87 185

r99 561

Iotal 355 759 788 045 181 309 25753 9241 sso 9831 I 014 sl3

Niono

Macina-ké

Diabaly

Siribala
T)nrrp:rhrou

18 587

5 529

I 375

5 143

I 658

9 545

3 615

2 r88

4 483

5 922

921

Totai 382 051 25 753 924
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BILAN PRODUGTION / PRELEVEMENTS
PAR ARRONDISSEMENT

DANS LE BASSIN DE NIONO

Figure 16
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DENSITE DEMOGRAPHIQUE PAR ARRONDISSEMENT
DU BASSIN DE NIONO
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4) Stratégie du Schéma Directeur d'Approvisionnement de Niono

Grâce aux informations collectées dans chaque arrondissentent. le bassin

d'approvisionnement en bois de Niono a été divisé en sous-bassins. Les indicateurs du

ttiuàâ.r d'exploitation actuel (trlroduction annuelle, bilan ressource/pré1èvements). les

indicateurs de filière (transport, àccès, organisation). les indicateurs démographiques et les

risques liés à l'évolution ont été pris en compte pour déterminer un coefficient allant de I à
4 qui caractérise la situation et les priorités d'intervention par sous-bassin. Deux types

d'intervention sont possibles : soit on installe un marché rural orienté, c'est-à-dire que la

production est mise sous quota, soit on installe un marché rural contrôlé, c'est-à-dire une

mise sous quota liée à I'aménagement de la ressource (voir figure 19).

Figure 20 : Grille de décision du Schéma Directeur de Niono

On cherche donc à mieux organiser I'exploitation du bois mort, et préparer la

population à s'organiser pour une gestion locale durable des ressources ligneuses' car bientôt

le stock de bois mort sera épuisé. On cherche à voir comment installer des plantations

forestières qui en 1998 ne r.prér.ntent que 589 ha, ainsi qu'à installer une Structure Urbaine

de Commercialisation du Bois Energie tàut comme une filière motorisée pour le transport du

bois (augmentation des taxes sur chàrrette pour limiter fraudes et excès de prélèvements). D.
plus,'uné politique active de publicité poui informer la population sur le problème du bois,

àinsi q.r. iu promotion de foyers améliorés et de combustibles de substitution (pétrole, gaz,

résidui agricàles) est encore à mener (Stratégie Energie Domestique). Le travail sera donc

long et difficile car il faut changer certaines habitudes quotidiennes au sein de la population

locàle, mais je pense qu'elle est prête à le faire par respect de la nature : I'animisme et

I'harmonie homme/nature sont encore encrés dans les mentalités malgré I'islamisation.
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SCHEMA DIRECTEUR D'APPROVISIONNEMENT
EN BOIS ENERGIE DE NIONO
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m - nyruautQus D'uN vILLAGE SITUE DANS LES CASIERS :

TIGABOUGOU N5 FACE AU PROBLEME DU BOIS

1) Espèces présentes dans le village et utilisation

Grâce au questionnaire et au relevé de terrain énoncés précédemment. les informations

suivantes ont pu être collectées ( annexes 7 et 8). En général dans le village, toutes les

concessions sont boisées. Seules celles en construction, ou celles où les cours sont très

réduites sont sans arbre. Les espèces observées sont principalement: nime, manguier,

citronnier, papayer, eucalypfus, flamboyant, fromager, tamarinier, bananier, soum soum,

soumaeru yi.ti, baobab, dougalé. Les villageois utilisent rarement leurs arbres comme bois

de chauffe (sauf les branches), ils consomment les fruits et utilisent feuilles, écorce ou

fruits pour la pharmacopée (voir annexes 9 et 10).

2) Bassin d'approvisionnement de Tigabougou

L'approvisionnement en bois se fait donc à I'extérieur du village à une journée de

chanetté à Siraouma et Banmada. Les habitants s'y approvisionnent en bois de chauffe

(gala yiéri, ungaloma et gougnié) et bois de construction. La plupart des chefs de famille

pui. un manæuvre à 1500 FCFfujour qu'ils envoient avec leur charrette personnelle pour

prendre le bois. Pour avoir I'autorisation de prélever le bois, il faut payer un permis de

toup. aux Eaux et Forêts (800 FCFA/stère). On leur fournit également un coupon de

transport de couleur rouge (la couleur varie selon I'année), qui lui est délivré gratuitement-

Au Mali, toute zone est soumise à une taxation differentielle selon trois zones :

- les forêts contrôlées et classées où I'Etat contrôle, aménage et délimite en

collaboration avec la population locale pour I'exploitation

- les forêts orientées qui sont des forêts villageoises non aménagées dont on

connaît les limites, mais qui sont privées ou appartiennent aux collectivités

- les forêts incontrôlées qui sont en fait des brousses naturelles sans

surveillance organisée mise à part les agents des Eaux et Forêts qui surveillent les fraudes

éventuelles.

Tout le cercle de Niono est en zone incontrôlée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan

d'aménagement, ni de marché rural organisé. Ce sont les villageois qui gèrent coupes et

transpon. Malgre les lois en vigueur, la population prélève tout de même le bois vert. Ils se

justifient en disant que ce sont des arbres << demi-morts > et que de toute façon il leur faut

du bois pour vivre. Les amendes sont pourtant de taille : de 5000 à 100 000 FCFA.

De ce fait, Siraouma est une zone épuisée où le bois n'est pas de bonne qualité.

Banmada situé à 5 km de Tigabougou n'est qu'une zone de brindilles. Les villageois sont

donc obligés de s'approvisionner ici au détriment de la qualité du bois. En effet, les autres

zones de prélèvements telles que Tougou et Monimpiébougou ne font pas partie du cercle
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de Niono, mais de celui du Macina. Or, ils ne peuvent pas obtenir le titre d'exploitation car

ce sont les communes de Macina qui encaissent elles-mêmes leurs titres. A Niono, ce sont

les agents forestiers qui les encaissent. Les conflits font qu'ils sont obligés de rester sur

Siraouma.

3) consommation et production locale

En général, une famille moyenne de 30 personnes consontme 30 chargements par an,

soit 30 stères. On pourrait dire une stère / personne I anpour le bois de chauffe.

Pour le bois de construction, ils s'approvisionnent sur N8 Couroi, Siraouna et

Banmada.Leprix de la perche de nime (lm 20 de long environ) est de 20 FCFA et le tronc

d'eucalyprus (4m de long) 2000 FCFA (prix à débattre !). Les villageois n'utilisent pas le

charbonàe bois, sauf pour le thé (boisson nationale au Mali !), sinon ils utilisent les braises

rouges du bois. Par contre, chaque famille cherche à moins gaspiller le bois car les prix ne

cessent d'augmenter. Souvent, les chefs de famille ont construit des foyers améliorés en

banco.

Certains ont des parcelles boisées personnelles aménagées en plantations d'eucalyptus

ou vergers. Ils les cultivent en plus de leur parcelle de riz. Ce sont souvent d'anciennes

parcelés hors casiers où ils cultivaient le mil ( de 0,5 à I ha). Ils les ont drainées potu Ia

plantation. La production de bois est utilisée pour la consommation familiale où même

ôertains arrivent à vendre (1500 FCFA le tronc). Un petit nombre ont un verger. On y

trouve surtout manguiers, papayers, goyaviers, mais, beaucoup sont dégradés. En effet, ils

ont été affaiblis en 1992 par la sècheresse et les pillages (dus au manque de fuits causés par

la sècheresse). Pourtant avant, la commercialisation des fruits fonctionnaient bien au

village selon les vieilles femmes.

Photo no I : Plantation d'eucalyptus (Niono, 2001 février)
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Acfuellement, il y a tout de même une relance, mais les parcelles aménagées sont peu

nombreuses et à l'écart du village. Le plus dur pour les villageois-planteurs, c'est I'obtention

de la terre. En effet, l'Office du Niger gère toutes les terres du Delta intérieur: soit I million

d'ha d'aménagements prévus). Or, depuis les années 30, seuls 50 millions d'ha ont été

aménagés. Actuellement, on atteint à peine 100 000 ha. L'Office du Niger ne veut dont pas

céder la terre en prévision des extensions rizicoles (projet RETAIL 4). C'est pourquoi, pour

défendre leus dioits et intérêts, les planter-us veulent s'organiser pour dresser des plans de

gestion et d'aménagements pour en parler aux autorités. Ils se sont alors organisés en

Àssociation des Planteurs (30ô0 FCFA pour adhérer). Ils organisent leur commande de plants

au pépiniériste de Niono : Boubaka Traoré (agent forestier), et peuvent organiser la vente et le

transport des fruits pour la commercialisation de leurs produits. Au niveau des plantations

d'euôalyptus, certains se sont organisés pour vendre les feuilles à Bamako pour I'usine qui

produit lianti-moustique Mosquitô (lkg de feuilles à 40 FCFA). Cette association ne cesse de

ôroître en adhérents et elle esi en collaboration directe avec les Eaux et Forêts. Le fait d'être

organisés, leur permet donc de faire pression face à I'Office du Niger.

Mais, par manque de moyens, peu peuvent planter malgré la volonté de tous- C'est

pourquoi on observe dans le village des parcelles abandonnées, ou presque, seule une

ItOto.. d'eucalyptus les délimite. Elles sont en attente de construction. D' autres parcelles

boisées ont été iasées pow construire. Pour tes défrichements, il faut envoyer une letfte au

gouverner.y de Niono des Eaux et Forêts (Senni k. Traoré), timbrée à 100 FCFA pour

1'accord.

n existe des parcelles villageoises à Tigabougou. Cela a débuté avec le projet

hollandais en 1987 qui s'est fini en lgg3 par la faute de la sécheresse. Les Eaux et Forêts

ont fourni gratuitemànt les plants. On voulait sensibiliser la population pour aboutir à r:ne

prise en .-h*g" locale. L;Offrce du Niger dorurait la terre, les plants venaient des

pepitti6t.r et les Eaux et Forêts faisaient l'encadrement technique. On voulait une

prôduction villageoise. On peut d'ailleurs observer des plants d'alignement au sein du

ïittug". De ce projet, la population s'est organisée pour aménager en 1999 une plantation

villageoise d'eucalyptus de2,5 ha à côté de l'école.
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Photo no 9 : Plantation villageoise de Tigabougou (mars 2001)
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L'initiative est venue des villageois même. Ils ont demandé les terres à I'Office du

Niger qui a accepté. Pour facilité I'approvisionnement en eau, ils ont choisi un
emplacement à proximité du canal. Les plants leur ont été fournis et les agents des Eaux et

Forêts sont intervenus techniquement pour planter. Pour la protection des arbres et pour ne

pas gaspiller I'eau, on a aménagé au pied des petites parcelles de 20m x 20rn cultivées en

patates douces. Ces parcelles ont été confiées aux nouveaux venus au villa-qe qui n'ont pas

encore obtenu de parcelles de riz. étant arrivés après le partage des terres. Les 2000 pieds

d'eucalyptus sont quant à eux surveillés et entretenus par deux personnes désignées par le

chef du village, et même volontaires. Il est convenu que les futurs bénéfices, obtenus par

I'exploitation du bois produit par cette plantation, reviendront à l'école pour I'achat de

matériel scolaire.

4) opinion villageoise

D'une manière générale, I'ensemble des habitants est tout à fait conscient du problème

d'approvisionnement en bois, et de I'impact de la déforestation sur la zone. Pour eux, il
faut planter, mais leur problème essentiel est I'obtention de la terre. Tous sont prêts à

planter, I'entretien ne les rebute pas , ni le coût. Ils souhaiterait planter hors-casiers et

pense que le bétail ne représenterait pas un danger pour les plants si ils sont bien surveillés.

Tous cherchent à avoir une autre source de revenus que le riz qui, pour eux, rapporte peu

par rapport à ceux qu'ils obtiendraient en se diversifiant avec les plantations (cela à long

terme le temps que les plants arrivent à maturation...). Certains vont même jusqu'à dire

que dans cinq ans, ce sera une honte de demander du bois alors que certains auront déjà

planté depuis longtemps. Sinon I'arbre est toujours aussi important pour eux sur le plant

culturel car il soigne les maux et < quand on plante un arbre, demain I'au-delà > !

Avant de voir quelles sont les solutions envisagées et les perspectives d'avenir pour la

zone Office du Niger, nous allons traité d'une manière plus générale de ce qui s'est déjà

entrepris au Sahel en ce qui concerne le problème du bois de chauffe.



Photo no 10 : Village de Tigabougou (mars 2001)

Photo no 11 : Mohammed Diarra et ldrisa Ouedraogor interprètes locaux,
dans un bosquet de roniers (Tigabougou, mars 2001)
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3eme partie
LES POLITIQUES MENEES ET ENIVISAGEES
EN MATIERE DE FORESTERIE

Photo no 12: Un baobab, seul, au milieu des casiers (Niono, février 2001)
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Diverses actions ont été envisagées ces dernières années au Sahel pour I'auto-
satisfaction des populations en besoins énergétiques, toujours avec un regard sur

I'environnement. Parmi ces actions, l'émancipation des foyers améliorés et le reboisement

sont les plus importants, mais les résultats restent encore médiocres.

Pour mieux comprendre, une analyse de la stratégie adoptée, c'est-à-dire la stratégie

énergie domestique, va être présentée. Puis un récapitulatif des actions menées à I'Office du

Niger suivi des perspectives d'avenir envisagées seront développées. Enfin, une ouverture sur

les travaux effectués au Niger permettront d'avoir une regard plus étendu sur les attentes des

< sahéliens ) sur le problème du bois.

I - LA STRATEGIE ENERGIE DOMESTIQUE

C'est une stratégie globale en vue de la mise en æuvre d'actions coordonnées dans le

but d'approvisionner en énergie domestique des populations urbaines dans des conditions
écologiques acceptables. Pour la demande, on souhaite que les populations utilisent des

équipements adaptés et des combustibles alternatifs au bois ; pour I'offre, on souhaite

rationnaliser l'exploitation et aménager les forêts naturelles : donc d'aller vers un

reboisement. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une réglementation et un contrôle efficace
ajoutés à une fiscalité et politique de prix adapté.

Une coordination entre I'Etat et les professionnels du bois doit être instauré pour le
bon fonctionnement de la stratégie. De plus, même si la population urbaine est la plus
impliquée, celle rurale est concernée également : tout le monde est donc concerné. (voir
tableau suivant ).
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1) Les mesures de soutien préalables

I Réglementation et contrôle

Dans les pays sahéliens, la réglementation est à peu près identique à celle du Mali,
c'est-à-dire divisée en trois domaines :

- I'appropriation
- I'exploitation
- les institutions

Pour I'appropriation, le domaine forestier appartient à I'Etat qui comprend le domaine

classe (forêts, périmètres de protection et de reboisement) et celui protégé (reste des terrains

non-classés soustraits au défrichement). Les particuliers et collectivités se divisent alors les

périmètres cultivés.

Selon les codes forestiers, il y a deux types d'exploitation: celle au titre du droit

d'usage (protégée par I'Etat soumise à des restrictions pour défrichement et exploitation

forestière) ; et celle à des fins commerciales ( permis de coupe obligatoires avec quotas et

redevances ; ainsi que réglementation sur le mode d'exploitation tel que coupe à ras de terre,

interdiction de coupe pour le feu et limitation aux arbres morts.

Les institutions sont quant à elles chargées de la conception et de I'application des

politiques forestières. Le ministère de I'Environnement et de I'Elevage est au sommet et

âennit des politiques forestières et mesures réglementaires, puis la Direction des Eaux et

Forêts est chargée d'exécuter les politiques menées, organiser et contrôler. Mais souvent

codes fonciers et forestiers sont mal adaptés et la protection du vaste domaine satrélien est

difficile. Les services forestiers ont du mal à effectuer le contrôle du commerce du bois : il y a

de nombreuses fraudes. Une réforme du code foncier et du code forestier semble donc

nécessaire ainsi que la présence d'une brigade forestière. Un autre point important est de

responsabiliser la population qui prélève à outrance pour leurs besoins personnels.

b) Ia fiscalité et la politique des prix

Les objectifs de la politique fiscale sont les suivants : rationnaliser le prélèvement de

la biomasse en tenant compte de la disponibilité et I'accessibilité de la ressource, favoriser la

substitution du pétrole et du gaz au bois-énergie, utiliser des équipements performants, et

aménager les forêts ainsi que reboiser.

Pour cela, il existe donc des taxes de protection des zones surexploitées qui ont pour

but de déplacer I'exploitation de bois-énergie des zones démunies et proches vers des zones

mieux boisées. De même, des taxes élevées sont prélevées dans les zones proches et

surexploitées, à I'inverse, elles sont quasi-nulles en zones éloignées. Mais les brigades ne sont

pas encore bien organisées pour la taxation differentielle.
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Il existe aussi des taxes de valorisation et d'économie qui ont pour objectifs

d'encourager les actions forestières en donnant une valeur économique au bois, d'amener les

consommateurs à ne pas gaspiller en augmentant les prix, de favoriser la substitution du bois

par d'autres combustibles ( pétrole , gM...) et autres techniques de cuisson (réchauds). Les

médias ont donc un gros travail en matière de publicité à fournir dans tout le Sahel.

2)La gestion de I'offre

a) Les premiers projets de plantation au Sahel remontent aux années

30, mais c'est à partir de 1970 qu'ils ont réellement débuté. Les premières plantations firent
celles industrielles d'essences ligneuses à croissance rapide telles que I'eucalyptus. Mais c'est

un arbre qui boit beaucoup et qui par conséquent souffre de la faiblesse des précipitations. En

plus,le sol est faiblement fertile. Par conséquent, avec I'entretien peu actif et des conditions

physiques diffrciles, les plantations sont peu rentables.

C'est pour cela que I'on a abandonné les plantations industrielles pour celles

villageoises avec la participation des paysans (coût moins cher et entretien plus efficace

logiquement). Mais les paysans sont restés plutôt passifs et peu motivés pour le projet bois-

villageois.

On a donc tenté les plantations familiales où les paysans plantent sur leur parcelle :

association d'activités agricoles et arboricoles d'où est née I'agrofesterie (protection de

certaines essences utiles telles que l'acacia et la karité, utilisation de haies vives). En bilan, on

peut dire que I'agroforesterie génère d'autres revenus, apporte humus au sol, produit du bois

àes fruits et du fourrage, mais nuit aux cultures car elle pompe eau et nutriment ainsi que la

lumière et attire les oiseaux.

Actuellement, on essaie alors l'aménagement des forêts naturelles: mise en défens,

coupe en taillis, coupes sanitaires, semis et plants, moyens mis en place contre le feu...
L'aménagement est réalisé par les paysans car ils doivent savoir gérer leur patrimoine, seuls.

Mais en général, ils sont démotivés : < il faut cultiver avant tout pour vivre ! >

b) IJn autre point est important : celui de réorganiser le commerce du

bois. Premièrement il est nécesaire de créer des marchés ruraux du bois, et deuxièmement

d'améliorer le svstème de distribution en ville.

Les marchés de brousse sont à mettre en place dans les zones où la ressource est

abondante. Il est avantageux pour les ruraux car ils tirent les revenus de leurs forêts et cela les

incitent à entretenir leur patrimoine forestier d'une façon durable avec des aménagements.

Souvent, on établit des schémas directeurs d'approvisionnement en bois pour mieux connaître
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ressources disponibles et consommation, et donc réorienter géographiquement I'exploitation
(c'est ce que I'on a vu avec le Bassin d'Approvisionnement de Niono).

Les connaisances sont apportées par cartographie et enquêtes. De plus, pour le bon

fonctionnement des marchés ruraux, il faut des points de vente près du goudron et bien-sûr la
motivation des paysans pour les responsabiliser dans la gestion de leur patrimoine forestier.

Des coopératives d'exploitants ruraux sont donc favorables à cela car ils donnent un peu plus

de pouvoir aux paysans mieux organisés. Le but de création de ces marchés étant toujours de

mieux contrôler I'exploitation et la distribution.

c) L'idée d'établir des contrats de plantation avec des paysans-

exploitants est également abordée. C'est-à-dire que I'on accorde des subventions aux paysans

des zones surexploitées pour qu'ils plantent des arbres et entretiennent au lieu de couper.

L'idée est née lors des discussions avec les paysans-exploitants de Mana (autour de Bamako).

Pour eux, planter demande peu d'efforts et est tout à fait conciliable avec I'agriculture. De

plus, cela leur apportera une source de revenu secondaire fixe (100 000 fcfa/an environ). Mais

souvent, les paysans ont du mal à envisager à long terme... Pour I'instant, cela semble

réalisable mais ce n'est pas encore généralisé. Le reboisement saharial devrait être géré de

façon autonome, mais pour cela l'intervention de spécialistes va être nécessaire auprès des

conseils de villages..

3) La rationnalisation de la demande

a) Les foyers améliorés

Les femmes dans les pays du Sahel mettent beaucoup de temps pour la cuisson des

aliments. Cela est dû au mode de cuisson qui est long mais, aussi au fait qu'il faut bien

préparer pour son mari et sa famille ! C'et vers le milieu des années 70 que sont apparus les

premiers foyers améliorés au Sahel (au Burkina-Faso). Les modèles utilisés étaient ceux

indiens (modèle < chula >) et ceux latinos (modèle < Lorens >). Les sahéliens ont alors

cherché à améliorer ces modèles et les pouvoirs publics ont été chargés de développer et

diffuser les foyers améliorés dans les ménages.

Grâce aux travaux du CILSS ( Comité Inter-états Lutte contre la Sécheresse au Sahel),

deux modèles furent créés : le PA (3 pienes améliorés fixes et en banco) diffusé surtout en

milieu rural et peut-être construit par soi-même (c'est le cas à Tigabougou..) ; le leso (modèle

métaltique mobile) fabriqué par les forgerons avec de la tôle de récupération, il a différentes

tailles numérotées de I à 3. Certains < leso > ont même une grille pour permettre d'utiliser du

charbon (surtout au Mali). Selon des spécialistes, ces foyers ont un meilleur rendement

thermique et on gaspille moins de bois (voir tableau suivant).
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Ces foyers sont donc rentables sur le plan énonomique d'autant plus que
l'investissement pour ces foyers est abordable (de 650 à 3500 fcfa selon la taille et le pays
sahélien).

Au niveau de la diffusion de ces foyers améliorés, il y avait en 1986 plus de 25 000
foyers diffusés au Niger ainsi qu'au Burkina Faso, 16 000 au Mali, 10 000 au Sénégal, mais le
Tchad et la Mauritanie commençaient juste. En 1990, il y avait déjà une augmentation
explosive au Mali : 300 000 foyers étaient diffusés, le reste des pays sahéliens par contre
suivent doucement le mouvement malien.

La diffusion des foyers reste donc encore faible car la différence entre l'investissement
pour un foyer amélioré et un fagot de bois n'est pas marqué, ce qui n'incite pas les ménagères
à changer leurs habitudes (la femme doit de plus convaincre son mari pour qu'il lui donne
l'argent pour I'achat du foyer). Une autre raison de la faible diffusion de foyers est la
mauvaise utilisation (surcharge de bois, grille bouchée). Enfin, le foyer amélioré n'est pas
encore une coutume de consommation: les forgerons traditionnels n'ont réussi à s'introduire
dans le réseau commercial en ville. Il faut faire une campagne de publicité pour I'achat et le
renouvellement. Mais heureusement, I'innovation dans le domaine attire tout de même. En
effet, le modèle multi-marmitte attire beaucoup à Niamey car il est beau, pratique, et donc
désiré.(voir graphique ci-dessous).

Figure 23

CHOD( DES CONSOMMATRICES APRES
ÂNIMATION/DÉMONSTRÂTION DES FOYERS

cÉ des choix

Multlmarmlte

Sosrve.' Energie II

Pétrole Glaz

Niamey (01/ 1990)

56
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En conclusion, on pourrait avoir recours à une loi qui rendrait obligatoire I'utilisation
de foyers améliorés dans les ménages pour limiter le problèmes liés à la déforestation et créer

un marché important de fabricants. Mais, le problème est que ce foyer n'est pas forcément
< idéal >) avec la culture sahélienne traditionnelle où tout plat doit mijoter de longues heures

durant....

b) L'utilisation des substituts au bois : le pétrole et le gaz

Au départ, différentes idées de substituts ont été testées. Les résidus végétaux
(briquettes végétales associées à un fourneau) ont été utilisés à Dosso et Tchadoua au Niger.
On utilise les peaux d'arachide comme combustible. Mais, ces briquettes ont un faible
rendement thermique et sont peu pratiques. De plus, les résidus végétaux ont depuis toujours
I'utilité d'engrais ou aliments pour le bétail.

La tourbe a été testée au Sénégal en 1980 dans la région de Niayes. Une compagnie
des Tourbières du Sénégal a été créée après avoir estimé à20 ans la possibilité d'exploitation.
Cela a échoué par les difficultés d'exploitation et les prix trop élevés sur le marché.

Par conséquent, le pétrole et le gaz sont actuellement les combustibles les plus

utilisables et rentables pour se substituer au bois de feu. Apparemment, la diffusion du

kérosène ne pose pas de problème majeur au Sahel, même pour les pays enclavés comme le
Mali (l'approvisionnement se fait en Côte d'lvoire ou au Bénin, ou même au Nigéria). La
distribution est assurée par des compagnies pétrolières (telles que Shell, Total,8P...) et par

des particuliers. On cherche d'ailleurs à fixer des prix pour faciliter la concurrence avec le
bois. Le kérosène est d'ailleurs déjà utilisé par les ménages : éclairage et allumage du bois,
mais pas pour la cuisine par manque d'équipements adaptés. Des recherches sont encore

nécessaires dans ce domaine... Apparemment, le TC 36 (modèle de réchaud à mèche

indonésien) serait fiable et adapté selon les tests pratiqués au Niger à Niamey durant le Projet
Energie II. Restera quand même le problème du prix car il est élevé : l5 000 fcfa environ.

Pour Ie gaz,l'utilisation des bouteilles ne pose pas de problème aux ménagères. Une

amélioration des foyers à gaz reste encore à fournir. C'est le Sénégal qui consomme le plus,

mais la consommation augmente dans les pays voisins depuis la mise au point d'un
programme régional gaz qui a démané en 1990 sous la direction du CILSS. Les deux
principales compagnies qui fournissent le Sahel sont Shell et Total. mais restent toujours les

difficultés de trasnport et faibles capacités de stockage. Un autre problème est le fait que le
gaz est perçu comme un combustible pour les riches, ce qui freine la population à l'utiliser.
De plus, la sensibilisation sur les risques d'utilisation est nécessaire. Il faut donc une bonne
politique promotionnel le.

Par conséquent, il faut poursuivre le efforts en matière de recherche-développement
d'équipements adaptés au mode culinaire sahélien. I1 faut également augmenter les taxes sur

le bois et améliorer le contrôle des flux d'entrées en ville qui permettront de supprimer les

taxes sur gaz et pétrole pour équilibrer les prix. Enfin, la sensibilisation semble inévitable
auprès des ménages sahéliens.

t
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Il est maintenant important, après avoir présenté la SED dans la zone sahélienne de

regarder ce qui s'est produit ces dernières années sur ce sujet à I'Office du Niger et dans

d'autres pays sahéliens.

U . ACTIONS MENEES A L'OFFICE DU NIGER

l) Chronologie

Depuis la création de I'Office du Niger en I 932, il n'y avait des agents forestiers que

dans la zone du Macina. Aucun suivi sur les ressources forestières existait ailleurs dans la

zone. On avait seulement imposé les plantations d'alignement le long des routes. Les espèces

plantées étaient les caïcedras et les nimes. De plus, on avait également réalisé des plantations

familiales dans tes villages exondés. De 1945 à 1956, on a assisté à un encadrement technique

d'agents forestiers français dans le but de la mise en plantation d'arbres fruitiers en grands

vergers. Mais jusqu'au début des années 80 I'arbre est totalement absent des discussions de

I'Office du Niger : la zone est totalement tournée et préoccupée par le riz (et le coton jusqu'à

son abandon dans les années 70). Pourtant, dans les premiers cadastres de I'Office du Niger,
des reboisements étaient prévus car on commençait déjà à ressentir les effets de la
déforestation. Mais, avec le conflit entre I'Etat et I'Office du Niger (sur le problème foncier
des terres), les choses se sont empirées à I'insu des forêts : forestiers et environnementalistes

n'étaient pas du tout écoutés ! Malgré que l'approvisionnement en bois était encore réalisable

à proximité de la zone irriguée, un agent technique des Eaux et Forêts fut alors installé à

Niono même dès 1968 pour protéger les zones non-aménagées. En effet, on exploitait déjà

fortement les formations naturelles en zone exondée.

En 197211973, on observe une dégradation nette de I'environnement avec la grande

sécheresse : la population réagit fortement et introduit des reboisements hors casiers et dans

les villages. Parallèlement, la création de la station de recherche ND 14 (60 ha) par un anêté

ministériel no 176/MRD du 2210111976, dans le but d'une mise au point des techniques

sylvicoles simples et économiques que les paysans pourraient mettre en æuvre sur les terres

marginales avoisinant leurs villages et les casiers rizicoles afin de satisfaire leurs besoins en

produits ligneux. Il a fallu faire de nombreuses expériences pour tester différentes espèces et

sélectionner celles les plus adaptées à la zone. Une fois sélectionnées, diverses techniques

culturales et méthodes de traitements (dont celle en taillis) ont été appliquées dans le but de

trouver le meilleur traitement pour la croissance correcte de plants. Sur 3 ans et demi de

recherche en pépinière, l8 espèces ont été retenues sur les 78 testées. Les plants gardés à

I'essai ont donc été par la suite insérés dans le programme Bois-Village, c'est-à-dire pour
I'implantation des bosquets collectifs, des plants d'alignement et des pépinières villageoises.
On cherchait à responsabiliser les paysans par des reboisements collectifs et individuels (avec

des plantations autour des maisons, des vergers et des cultures maraîchères associés).

En 1986, est arrivé le premier cantonnier forestier à Niono. Les actions de reboisement

ont débuté réellement en 1987 avec les hollandais venus pour le projet ARPON (usqu'en
1993). On voulait sensibiliser I'Office du Niger et la population pour le reboisement et I'auto-
gestion villageoise. C'est le projet Bois-Villageois de Ségou (élaboré en 1988 à Bamako).

Les travaux effectués furent les suivants :
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TRAVAUX EFFECTUES LORS DU PROJET BOIS VILLAGEOIS
DE SEGOU

Les cultures fruitières

Plantations

Essences végétales
utilisées

Bosquets collectifs
Nombre de plants alignement individuel

Nombre de
plants utilisés

Eucalyptus camaldulensis
Phoenix dactylifera
Azadirachta indica
Tamarindus indica
Parkia biglobosa
Omelina arborea
Kaya Senegalensis
Borasus phlaberifere
Manguier ordinaire
Citrus Lemon
Anacardium occ
Goyavier
Papayer
Manguier greffé
Lawsonia inumis
Terminalia mandali

s3 606
5469
5415
200
26

:

:

431

1524

it
1369
t649
300
5l
t:

:

877 1

l 460
l0
l0

r70

riq
176
t66
87
90
35
155

30
20

62 808
6929
6949
210
67

t543
t649
4t9
227
176
87
90
35
155

30
20

TOTAUX 64 720 537 5 rt299 8l 394

Bosquets villageois Plants d'alignement llants indi.

Secteurs - Zones Nb.vill Nb.plants ha Nb.vill. Nb.plants Dist.(m) Nb.plants ha

Macina Kolongo
Kokry

s/s total

3

J

6

5 000
r2406

240

2,5
0,76
3,26

7

I
8

890
985
I 875

l 200
I 350
2 550

45

45

1,25

1,25

Niono Niono
Sahel

s/s total

9

10

l0

9 308
10 770
20 078

10,5

10,5

2l

I I
8

26

6 324
683

7 007

2 I 808
3 050
24 858

13 r49

13 149

I l,0l

I 1,04

Molodo 18 l0 810 27,35 9 27 53 11 838

N'Debougou 23 13 036 57,76 l3 2 556 t0372
Kouroumari Kourouma

Dogafiry
s/s total

2l
l5
36

l5 26 I
20 051
36 2r2

35,34
44

80,43

9

J

t2

2 291
I 150
3 441

17 300
7 000

24 300

rr 228

rr 228

10,85

10,85

TOTAUX 96 95 376 180,7 68 17 638 73 008 24 422 23,14

Superficie des vergers
en ha

Vergers en location / ha Total en ha

Ensemble ON
Niono

380,77
283,42

26,54
12,25

407,31
295,47

Source : Séminaire 1989 (AIi Soumassé, IER)
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Finalement sur 150 villages de la zone Office du Niger, 54 ont été reboisés entre 1985

et 1987. Les efforts ont continué les années suivantes car les actions de reboisement ont connu

un regain d'activité fort important. Pour se faire, un guide pour la gestion des formations
naturelles (avec définition de norïnes et de quotas après analyse) a été créé pour aboutir soit à

I'exploitation, soit à la restauration de la zone étudiée. Selon le guide, différentes étapes sont à

suivre :

- l'analyse du problème sur les formations naturelles avec les villageois et clarification
du statut foncier de la formation naturelle,

- l'étude de la formation naturelle (caractéristiques physiques générales, état de la
couverture végétale : régénération ou dégradation ?...) ,

- définition de la vocation, c'est-à-dire agricole, pastorale ou sylvicole ? On définit
alors norTnes et quotas,

- application des actions techniques à mener :

. soit la restauration de la zone où I'on cherche à ce que la reconstitution de la

strate herbacée et de la strate ligneuse soit complète (mise en défens pendantZ à 5 ans

/ barrières de pierres ou diguettes en terre ou demi-lunes / enrichissement par

, introduction de semis ou plants),

. soit I'exploitation rationnelle de la zone avec pour objectif le maintien du

potentiel de la formation naturelle.

. le suivi-évaluation c'est-à-dire le contrôle des activités menées et la gestion

des formations naturelles avec un suivi écologique. Si une dégradation est observée,

on applique alors des mesures correctives. De plus, on vérifie que quotas et normes

sont respectés. Encadrement technique, discussions et repression sont toujours

d'actualité !

Tout ceci s'est réalisé grâce à la répartition des tâches d'encadrement entre les

agents de terrain, l'équipe de cantonnement pour les plans de gestion, la collaboration
des Services Elevage, Agriculture et des Eaux et Forêts, et bien sûr les paysans. Mais

bien souvent, on observe plutôt une dispersion des efforts et une non-coordination des

différents acteurs institutionnels ce qui freine les résultats.

Depuis, on cherche à reboiser le réseau et les canaux principaux par protection

avec les plans d'alignement des canaux principaux (ceux seconds, tertiaires et des

diguettes sont encore qu'envisagées). De plus, on cherche à résoudre le problème des

oiseaux qui, si on plante dans les rizières, seraient d'autant plus dévasteurs. On

cherche également à trouver une solution pour éviter les divagations de troupeaux qui

sont un frein au reboisement. Bien-sûr, on souhaite avant tout satisfaire les besoins

des populations pour leur approvisionnement en bois de chauffe, bois de construction

et fourrage sans mettre les ressources naturelles en péril. Pour cela, on cherche

toujours I'acquisition d'espèces ligneuses nouvelles (testées à la station ND l4). Pour

satisfaire les besoins et protéger I'environnement, on favorise actuellement une

diversification des cultures avec I'introduction du maraîchage de I'arboriculture.

I
I
I

I
I
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2) Arboriculture

Selon les chiffres de 1999, il y a environ 44 arboriculteurs dans la zone Offrce
du Niger soit 266,28 ha (soit 268 exploitations). A I'origine, l'idée des vergers est née
en 1953 suite à I'invasion des criquets. Les vergers ont donc été mis en place dans un
souci de reboisement et d'améliortation de la nutrition.

En effet, cela permettait d'avoir une autre source de revenus (en prévision de la
retraite). C'est pour cela que I'Office du Niger a attribué des parcelles pour les
vergers. On a donc actuellement 84 oÂ de vergers privés et 16 o/o qui appartiennent à
I'Off,rce du Niger.

Photo no 13 : Association d'arbres fruitiers et du
autour de Niono (mars 2001)

6t

maraîchage
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Souvent on a associé la double culture ou triple culture :

' arboriculture + riziculture ) 16 %
- arboriculture + maraîchage à 39 %
- arboriculture + riziculnrs *maraîchage ) 32 %
- seulement I 3 Yo d'arboriculture seule

(source : Mamy Keita - URDOC 1999).

Par contre, il existe des contraintes à la production. En effet, des maladies,

telles que la gommose qui agit sur les agrumes se développent, ainsi que les attaques

d'insectes durant I'hivernage, ou les attaques des termites sur les jeunes plants. Cela

est un frein à la bonne croissance des arbres fruitiers. La battance de la nappe

phréatique peut être tout aussi gênante. C'est pour cela qu'actuellement les

ârboriculteurs souhaitent vivement I'assistance technique des services d'encadrement,

une augmention des surfaces des vergers pour pouvoir introduire de nouvelles espèces,

,rn, ..àynamisation des coopératives des planteurs pour une nouvelle stratégie de

commercialisation dont la mise en place d'une petite unité de préparation des

confitures.

3) Mesures d'élimination ou d'atténuation des impacts

Des mesures d'ordre politique institutionnel et juridique doivent être réalisées

pour qu'il y ait une responsabilisation plus accrue des producteurs nraux, dans les

peri-étres irrigués de I'Office du Niger, dans un but de les faire participer à leur

àéveloppement. Il faut donc une bonne organisation et communication pour les

sensibiliser à une exploitation durable. L'alphabétisation est un des meilleurs moyens.

De plus, différentes lois ont été mises en place sur le plan des ressources forestières

(annexe 1l) : par exemple, la loi de 1995-004 détermine les conditions de gestion et le

partage des ressources naturelles entre I'Etat, les collectivités et les particuliers. La loi

1995-004 est, quant à elle, créée dans le but d'organiser I'exploitation, le transport et

le commerce du bois afin de professionnaliser I'exploitation forestière. La création et

la gestion de domaines forestiers sont envisagées ainsi que celles des marchés ruraux,

celâ avec I'aide de la Cellule des Combustibles Ligneux de Bamako sous la direction

d'yves Nouvellet. En effet, un schéma directeur d'approvisionnement en bois a été

élaboré en 1998 dans ce but.(voir II du présent mémoire).

De plus, les activités proposées par les Eaux et Forêts sont de plus en plus

nombreuses : soutien, animations villageoises, production de plants (60 000 plants en

I'an 2000) pour les bosquets collectifs ou plants d'alignements ou haies vives / brise-

vents ou plantations individuelles (annexe no 12). Ils assurent également élagage et

coupe sélective en ville. Tout ceci est réalisé en vue de sauvegarder l'équilibre
écoiogique pour le développement durable des terroirs de la zone Office du Niger. La
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politique de la stratégie Energie Domestique se fait aussi sentir sur le plan de la
àiffrrsion des substituts au bois (tels que pétrole et gaz) ainsi que des foyers améliorés.

Photo n o 14 : Publicité sur la Stratégie Energie Domestique à Niono
(mars 2001)

Parallèlement, la population étant de plus en plus préocuppée par le problème

du bois, s'est organisée en 1997, en association des exploitants de la ville de Niono. Le

but est de créer des noûnes, d'organiser I'exploitation, de stabiliser les prix et

d'organiser des points de vente. L'adhésion s'élève à 500 fcfa et les réunions ont lieu
une fois par trimestre. Actuellement, les Eaux et Forêts font des propositions pour

convertir les zones incultes en plantations (c'est-à-dire les zones marginales et les

zones en hauteur dans les villages). Ils veulent affeindre 23 oÂ de zone boisée par

village (au lieu des actuels 5 %). Egalement est prévu un plan d'aménagement pour

I'exploitation et la conservation de la biodiversité, toujours dans l'objectif d'installer
.nt *arché nral orienté et même contrôlé du bois. Le problème du bois est donc

fortement impliqué dans la zone Office du Niger ; mais reste tout de même I'Offrce du

Niger qui, lui, doit changer sa politique en diversifiant la zone avec I'inhoduction de

plantations forestières. En effet, I'accord de terres est encore en discussion malgré la

motivation des paysans. L'installation d'un marché rural pour la zone est très

encogrageante, mais reste à voir le temps de mise en place. Une coordination de tous

les acteurs : URDOC - Eaux et Forêts - IER - Office du Niger et paysans semblent

indispensables pour la réalisation des projets. Le travail est encore à fournir.(voir
annexe l3).
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4) L'avenir à I'Office du Niger ?

Il existe trois scénarios possibles pour I'horizon 2010 à I'Office du Niger dont les

principaux enjeux sont économique et environnemental.

a) scënario I : le développement endogène sons extension maieure des

périmètres irrigués

Il n'y aurait pas de modification réelle par rapport à la situation actuelle. La gestion

des ressources naturelles ne serait pas améliorée même si la décentralisation s'opérait

tranquillement. Les 72 000 ha inigués seraient maintenus avec une gestion de I'eau et du Fala

de Molodo, comme elle est actuellement (il n'existe que l0 forages). Or, vu I'augmentation

prévisionnelle de 2,60Â de la population chaque année et la hausse du cheptel prévue à3 o/o,

àn peut tout à fait imaginer qui.'"rt I'environnement qui va encore plus être touché ! Le

potËntiel ligneux va de plus én plus chuter avec la hausse des besoins en bois de chauffe,

c'est-à-dire environ 25 000 ha (ioit deux foix plus loin encore que les 60 km actuels pour

trouver du bois). Lapression animale serait donc plus forte et la transhumance encore plus

compliquée ce qui encore une fois de plus nuirait aux forêts. Les falas seraient d'ailleurs

d'autani plus .*itoites au lieu d'être préservés. De plus, sur le plan sanitaire, la surpopulation

favoriserait le dêveloppement de maladies. Ce scénario serait donc catastrophique sur tous les

plans : pas d'évolution économique et menaces accentuées sur I'environnement.

b) scénario 2 : le développement de 30 000 ha de nouveaux périmètres

sens mesure d'accompagnement

L'augmentation de la Surface Agricole Utile prévue à 30 000 ha intégrerait en fait les

actuels hors-casiers. L'irrigation y serait installée à I'aide de la population locale. Or, la
gestion plus efficace de l'eau ne serait pas prévue, par contre on aimerait construire 100

Iorug.r. Egalement, les interventions pour le maintien du pâturage et des forêts sont exclues

mal[ré I'augmentation démographique prévisionnelle de 2,6 oÂ par an. Par conséquent, les

extension, d., périmètr.r .nuiràgées nuiraient sur l'espace actuel de la forêt et de l'élevage

ainsi que sur les cultures hors-casiers, repoussant davantage les zones d'approvisionnement en

bois. L'attaque serait moins forte que le scénario 1 car I'espace serait plus vaste. Par contre, la

hausse du prix du bois est certaine, car il faudra aller encore plus loin. Le surpâturage, les

gaspiltages en eau et les problèmes sanitaires seraient toujours présents. Comme il y a une

uug*.ntution de la population, il faudrait d'autres actions complémentaires car les impacts

,orrt moins forts qr"-".,r* du scénario 1, même s'il persiste toujours le problème du bois et du

fourrage pour les éleveurs résidants de la zone non-rizicole.

c) scénario 3 : le développement de 30 000 ha de nouveaux périmètres

avec des mesures d'accomPagnement

C'est le même scnario que les deux précédents mais cette fois, il y aurait des

investissements pour lutter .onit" les impacts négatifs au moyen d'infrastructures. La

situation serait dônc plus durable pour le gestion et la conservation de la nature. On aimerait

le développement de crédits dans les ménages. On souhaiterait une production de bois dans

les zones à potentiel ainsi qu'une production de fourrage (tel que le bourgou). La création

d'autres points d'eau et une meilleuie gestion de I'eau et des falas seraient utiles (invasion de
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la jacynthe d'eau ou azollia dans les canaux). Egalement, on aimerait le développement

d'axes de passage dans les périmètres pour les troupeaux (pour lutter contre leurs

divagations). Sur le plan sanitaire, la collecte de déchets et une meilleure évacuation dans les

villages limiteraient fortement le développement des maladies.

Il faudrait également assurer 16 % de plantations au moins sur les 25 000 ha de

potentiel en bois disponible auprès des casiers pour assurer la stagnation de la dégradation du

couvert ligneux jusqu'en 2010. On supposerait aussi une production de fourrage en contre

saison avec une meilleure gestion de I'eau. L'intensification de I'agriculture et de l'élevage

serait réalisable grâce aux crédits. Pour le surpâturage, de nouveaux itinéraires et le

développement de points d'eau réduiraient la pression du cheptel de I'Office du Niger sur

I'environnement. Ce serait donc le scénario le mieux adapté. Mais, comment le réaliser ?

d) stratégies

Les principaux fondamentaux pour une telle stratégie de conservation de la nature tout

en assurant le développement économique de la zone Office du Niger reposent sur la
responsabilisation et la participation de tous ! Une décentralisation et une collaboration de

tous les acteurs en présence (eaux et Forêts - URDOC - IER - Office du Niger...) sont

indispensables . La bonne location des terres et la complémentarité des systèmes de

production (variée par la diversification) seraient appréciables.

Des réforrnes sur le plan politique, institutionnel et juridique sont donc attendues pour

que le développement rural soit intégré en partenariat avec les exploitants : il faut que les

Organisations Paysannes (OP) assument la décentralisation. De plus, une augmentation de la

sensibilisation, de la formation et de I'information est nécessaire pour que la population

prenne conscience des enjeux environnementaux à longs termes (le long terme est quasi

absent des idées culturelles sahéliennes !).

Au niveau des mesures écologiques, on veut aménager les falas pour les classer en

( zones humides > et contenir les oiseaux. Pourquoi ne pas valoriser la consommation de

I'avifaune (telle que le canard ou Quéléa Quéléa en bambara) ? Le programme IEC
(Information/Education/Communication) est prévu pour le domaine écologique.

Pour les mesures concernant I'eau, on envisage : schémas directeurs, norrnes

techniques, système de redevances et réduction de la consommation d'eau (trop de

gaspillage), entretien périodique des réseaux et aménagements.

Le fala de Molodo sera quant à lui protégé au niveau de la régulation. On souhaite

lutter contre I'azollia, protéger les digues, surcreuser le canal. Bien-sûr le classement de la

zone est prévu pour une bonne gestion de l'écotope. Avec un bon entretien et un respect des

lois, la zone pounait être zone prodructrice en bois.

Le problème du bois sera en phase avec la politique menée au Mali et au Sahel. On

souhaite, grâce à l'appui du CCL développer les plantations villageoises et créer 15 marchés

ruraux en bois. L'aménagement en forêts classées est prévu pour préserver faune et flore
(réserves envisagées). Le reboisement communautaire est également attendu ( au moins I ha

de sylviculture par village), ainsi que haies vives et énergie de substitution.
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Pour le problème du surpâturage, des aménagements pastoraux, ainsi qu'une

intensification et le développement plus marqué d'une industrie laitière (nouvelle source de

revenus) sont souhaités. Quant à la législation pour la transhumance, cela semble obligatoire

mais fort compliqué !

Enfin, sur le plan sanitaire, le programme mondial de lutte contre la bilharzioze, le

palludisme et les diarrhées sont en cours. L'assainissement et l'accès à l'eau potable sont

obligatoires pour que la population soit en meilleure santé.

Le suivi de la zone Office du Niger se fera donc à I'aide de la population, de

diagnostics, de cartes montrant les differents zonages et réseaux sur les trois demaines

principaux : eau - sol - végétation. Le budget reste encore à voter car cela nécessite un

équipement couteux (GPS - tables à dessins, photos aériennes, SIG..). Mais I'avenir de la zone

Office du Niger en dépend...

Avant de conclure, il semble important de prendre un autre exemple en matière de

gestion rasionnée au Sahel avec l'exemple nigérien.

M - LE PROJET ENERGIE II NIGEzuEN

1) Présentation

Le problème de la déforestation, préoccupant beaucoup la Communauté Internationale,

a donné lieu à de nombreux programmes visant à reboiser, protéger les ressources naturelles.

C'est dans cet objectif que I'Atelier << Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes

forestiers contractés >> a été organisé du 20 au 25 novembre 1995 à Niamey, réunissant les

opérateurs du développement et les chercheurs, tous provenant des pays du Nord et des pays

du Sahel.

Cet atelier a pu être réalisé grâce aux expériences du Projet Energie II, volet Offre
du Ministère de I'Environnement Nigérien avec I'assistance technique des chercheurs du

SEED, du SIRAD et de I'ORSTOM. Les échanges abordés durant cet atelier étaient réalisés

dans le but d'une prise de conscience internationale pour mener à bien une politique

forestière.

L'atelier comprenait 3 volets : I'un sur les ( usages et fonctions des écosystèmes

forestiers contractés nigériens > ; I'autre sur leur fonctionnement ; et le dernier, fort

intéressant, sur les projets d'aménagement, de gestion et d'exploitation des formations

forestières.

Durant I'Atelier, débats avec exposés oraux, tournées de terrain, contacts avec les

personnes ressources du pays, puis un questionnaire ont permis, lors de la restitution

d'élaborer une synthèse par la suite publiée . (voir annexes l4).

Suite à cet atelier, on a pu remarquer que ces débats ont servi pour le Sahel car d'une

part le Mali envisage de mettre en æuvre un projet énergie comme celui nigérien, et d'autre

part, la mise en place et le suivi du réseau nigérien au niveau des parcelles exploitées (pour
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leur bois) ont été réalisés pour la mise en place de quotas d'exploitation, dans le but d'assurer

les besoins sans danger pour les ressources naturelles.

Le Niger étant le précurseur en matière de gestion durable par rapport à de nombreux

pays sahéliens, il semble nécessaire de détailler certains exemples précis pour montrer

l'efficacité des travaux effectués depuis plus de dix ans.

2) Les grands axes stratégiques du projet Energie II - Volet Offre
pour une gestion rationnelle des écosystèmes forestiers péri-urbains au Niger

L'approvisionnement en bois-énergie des quatre grandes villes nigériennes : Niamey,

Maradi, Zinder et Tahoua, est lié à trois enjeux majeurs : I'un environnemental (prélèvements

abusifs sur des espaces dégradés), un autre social (tout le monde est concemé) et un dernier

économique (revenus nouveaux avec le bois et seul combustible peu coûteux et donc

d'intérêt i;. Or, la croissance de la population ces dernières années n'a fait qu'augmenter les

besoins en bois, cela allant contre les ressources naturelles. La première politique

d'intervention fut, en 1981, réalisée par les service de I'Environnement. Elle consistait à

classer et aménager les forêts.

Depuis 1989, avec le projet Energie II Volet Offre, le travail consiste à partir de

diagnostici d'élaborer un cadre global prenant en compte tous les paramètres existants

(population - besoins - approvisionnement durable à moindre coût - gestion conservatoire et

tàtiàntt.lle des ressources lign.uses). C'est la SED (stratégie Energie Domestique) qui est

appliquée ici un peu plus précocément qu'au Mali. L'objectif est de donner à I'arbre une

*î""i sur le pied qui puisse permettre aux ruraux de le protéger et de l'élever. On cherche

également à rêsponiabiliser les populations rurales en matière de gestion et contrôle de leur

pâtrimoine foreitier. L'élaboration de schémas directeurs se réalisent donc pour la mise en

ptu.. de marchés ruraux. Le marché rural est en premier lieu orienté par I'administration

iorestière et géré par les populations sur les zones du schéma directeur. Puis, petit à petit, le

marché rural deviendra contrôlé. Des quotas d'exploitation sont donc les principaux outils de

réglementation et de suivi (quotas annuels fixés par l'Administration de I'Environnement, la

structure de gestion et les collectivités territoriales). Ces quotas ont été accompagnés de

méthodes nouvelles en aménagements forestiers adaptés, et d'un dispositif par la régénération

des coupes de bois vert (baisse massive en bois mort qui entraîne une exploitation abusive

mais incontournable du bois vert !). Le cadre global de la stratégie repose donc sur les trois

points : fiscalité - contrôle forestier - marchés ruraux. Il s'est développé sur le terrain depuis

1991 et est opérationnel.

Les marchés ruraux sont donc des structures auto-gérées détentrices de I'exclusivité

des droits d'exploitation de la forêt : exploitation rationnelle et conservation de la ressource,

ainsi que réorganisation du système de distribution / commercialisation du bois. Il y a trois

objectifs : celù de transfert de la responsabilité de I'Etat vers les populations rurales pour la

gestion, le contrôle et le commerce du bois ; celui de créer des lieux faits pour les

professionnels du bois (transport et commerce) , et enfin, celui de créer une filière bois en

i*grorrpunt les producteurs. Mais, avant toute chose, il est nécessaire de favoriser le lancement

d'une 
-dynamique 

sociale pour créer des conditions favorables à un marché rural. Cela

nécessite plusieurs étapes énoncées ci-dessous.
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Iæs principales étapes de la création des marchés ruraux de bois-énergie au Niger

I) Information :

campagne nationale d'information : TV, radio, brochure en trois langues.-.

au niveau local (villageois) : tournée d'un animateur du projet

<présentation du nouveau cadre législatd permettant aux villages

de gérer leurs formations ligneuses (maîtrise de la brousse)"

résultat : candidature de villages

2) Contact avec les villnges candidats
approfondissement de I'information sur les marchés ruraux et

sur la structure de gestion

évaluation grossière des ressources, enquête sociologique

résultat : premier choix de villages

3) Du diagnostic villageois au---

enquêtes bûcheron / exploitation du bois / foncière/ pastorale

négociations inter et intravillageoises sur la délimitation de la forêt

inventaire des ressources et productivité

résultat : choix de villages prioritaires

4) ... soutîen à l'élaboration d'une structure marché rural
préparation du statut et du règlement intérieur

élection des membres de la stnrcture de gestion et

formation des responsables : gestionnaire, trésorier, président

négociation du quota annuel d' exploitation-commerc ial isation

résultat : création de la structure locale de gestion,

constitution du dossier d'agrément et démarrage des activités

5) Olficialisation
agrément du marché rural

délimitation légale de la forêt
promulgation de I'acte de concession rurale

information des professionnels locaux et nationaux de la filière bois-énergie

remise des coupons à la structure locale de gestion

6) Appuis à l'autogestion / suivi'contrô1e...

appuis organisationnel / administratif / technique /commercial / comptable / financier

suivi et contrôle a posteriorf, perception des taxes par I'administration
réévaluation annuelle du quota

[modifi cations opérationnel les possibles]

Sourta :

-
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Dès l994,le système de contrôle nigérien est entièrement sous la responsabilité des

services de I'Environnement: I'indicateur énergie domestique est publié régulièrement depuis

1989. Selon les sources, 10 marchés ruraux ont été créés en 1992, 10 en 1993 et25 en 1994,

ce qui est en bonne voie pour assurer la totalité à I'avenir de la consommation annuelle à

Niamey. Les recettes ont été fluctuantes par rapport à I'ancienne situation de marchés

incontrôlés ! Des difficultés sont tout de même rencontrées sur le tenain au niveau de la
conception, du suivi ou de I'exécution; mais les résultats sont tout de même encourageants.

Le Niger souhaite poursuivre ce.tte politique mais il a besoin de I'appui des coopérants pour

assurer le financement de la 2è^" phase sur I'offre de la SED. La Banque Mondiale est

favorable (après vérifi cation).

Par conséquent, le transfert de responsabilité a bien eu lieu, et les marchés ruraux sont

opérationnels très tôt (dès 1992). Le dispositif reste donc à être développer spatialement, dans

1e but de couvrir la totalité du tenitoire nigérien. Les perspectives sont encourageantes car le

pays a des modèles internes qui fonctionnent; l'extension n'est qu'une question de temps...

et d'argent !

au nord de Niamey
3) L'exemple d'une exploitation contrôlée dans un massif forestier

a) Présentation:

On montre ici comment quatre villages d'un massif forestier de brousse tigrée ont

installé une exploitation contrôlée (avec gestion du centre de vente de leur bois). Cette

expérience a été une précurseuse de celles menées en 1992 dans le cadre des marchés ruraux

cai elle a eu lieu en 1990. La création de ce centre inter-villageois de vente de bois, situé à

100 km au nord-est de Niamey à Dorobobo, a été appuyé par le Projet Foestier du Ministère

de I'Environnement. Malgré son autonomie, le suivi du projet de gestion des Teroirs de

Filingué (PGTF) est tout de même réalisé. 25 000 personnes sont concernées par ce projet,

soit 52 villages. Le PGTF a 3 objectifs : appui aux systèmes de production ruraux pour

améliorer la sécurité alimentaire et la satisfaction en besoins monétaires des populations,

auppui aux communautés villageoises pour la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine

naiurel, et accroissement des capacités des villageois à gérer et à promouvoir eux-mêmes leur

développement.

b)Mode de fonctionnement du centre de vente de bois de Dorobobo

Tout d'abord, la saisonnalité y est nettement marquée : en saison sèche (de novembre à

mai), les bûcherons stockent leur bois sous contrôle d'un responsable villageois sur I'aire de

stockage prévue. Chaque bûcheron recevra alors 750 fcfa/stère. Le permis d'exploitation leur

est paila suite retenu, soit 40 fcfa/stère, dans le but d'assurer entretien et fonctionnement de

I'aire de stockage, de la piste et du massif exploité. En saison des pluies, les transporteurs

viennent acheter [e bois (1500 fcfa/stère). Une taxe est prélevée par le centre (taxe nationale à

280 fcfa/stère), car c'est un marché rural contrôlé, la moitié de la taxe est ensuite versée au

Service d'Arrondissement de I'Environnement. Ce centre coopératif est constitué d'un Comité

de Gestion et d'une Assemblée Générale qui se réunit 3 fois par an. Voici sa localisation :
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Figure 25
Carte de localisation du Projet PGTF.

T.rrne pilote de Fandou, réseau routier et distances.
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Nombreux investissements ont été réalisés par le Projet Forestier pour I'achat

d'ornières métalliques pour faciliter le stockage du bois, pour le salaire des bûcherons venant

livrer sur I'aire de stockage, pour le crédit de charrettes, pour faciliter le transport du bois,

pour la formation des villageois (gestion économique et environnementale, techniques de

coupe du bois vert), pour la viabilisation des pistes durant la saison des pluies, pour attirer les

commerçants et valoriser la brousse tigrée au sud de I'Arrondissement de Filingué.

Ensuite, l'établissement du parcellaire et du plan d'exploitation a été réalisé (parcelles

variant entre 240 et 435 ha, ainsi qu'un inventaire forestier. Voir ci-dessous :

Figure 26

Plan de gestion des ressources forestières du plateau de Dorobobo.

Proposition de parcellaire 1991.

I

+r Brotourn

Source : Jolly J.M, 1995



Figure 27

Superfîcie (en hectares) des parcelles.

IXvuIVIIVIUI

| 256
I r3l

730
3 ll7

210 275 95

60 70 220
-9050

270 435 365

ll0
130
240

300
70 160 170

50 r20 120

420 280 290

I
I
I
I
I
I
I

126
126
l0

262

145

95

240

105

50
160

315

BT
BTD
SN
Total

BT : brousse tigrée

BTD : brousse tigrée dégradée

SN : sol nu

I
I
I
I

Figure 28

Quantités par hectare de bois mort et vert d'un diamètre supérieur à 6 cm sur les

plateaux de Dorobobo (1989)-

Faciès Bois mort
(stères/ha)

Bois vert
(stères/ha)

Total
(stères/ha)

Source : Jolly J.M. 1995

10,38

5,97

6,43

2,57
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Brousse tigrée

Brousse tigrée
dégradée

3,95

3,40

source : Article de J.M. Jolly, IRAM / PGTF, Niamey - Niger, 1995

(exploitation contrôlée d'un massif forestier sahélien)
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Après de nombreuses discussions qui ont même conduit à des conflits, le plan de

coupe du bois est le suivant en I 994 : deux parcelles sont chaque année mises en exploitation

poui la moitié de leur quota initial pendant deux années consécutives. Cela a donc permis de

répartir l'accès aux ressources entre les villages en conflits.

Figure 29

plan de coupe réactualisé du massif forestier de Dorobobo (periode 1994 à 2001).

(les quantités sont données en stères).

Parcelle I ruIv vil vm
Total Total

IX X bois bois
vert mort

Total
prélevé

Par an

r994

1995

1996

r997

1998

1999

2000

200r

Æ

4r0

517

- 400

- 515

997 591 I 588

809 591 I 400

925 591 I 560

l 030 591 | 62r

ro22 591 I 613

990 592 I 582

l 012 592 I 604

l 002 592 I 594

630

630

:

330

400

392

660

5t2

512510

Source : JOLLY J. M, 1995
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c) résultats

Les résultats techniques sont les suivants :

Figure 30

Quota d'exploitation annuel et quantités de bois mort et de bois vert prélevées sur le

massif forestier de Dorobobo de 1990 à1995.

Années Bois vert
prévu réalisé

Bois mort
prévu réalisé

Total prélevé
prévu réalisé

I 1990

199 r

1992

r993

r994

1995

0

0

| 260

576

0

0

75

?

451

213

0

0

l 086

l 185

591

591

973

l 340

l 600

?

l 874

I 780

0

0

2 346

| 761

l 588

I 400

973

I 340

| 675

2 t02

2 325

l 993

997

809
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Source : JOLLY J.M., 1995

On peut retenir que le bois a été peu exploité face au bois mort qui a une meilleure

combustion. Mais, les réserves en bois mort ont été dépassées par rapport à celles estimées :

l'équilibre écologique n'est-il pas menacé dans cette zone de brousse tigrée. Selon les

bûcherons, on peut poursuivre I'exploitation.

Après avoir vu les résultats techniques, ceux économiques sont par contre tout à fait

positif au fait de la forte marge entre le prix d'achat et le prix de vente. Cela a donc permis de

ào*.r à la population une retribution pour I'aménagement du massif et des plateaux, et

I



I'entretien des pistes. Seuls les villageois de Bankwara ont anêté de collaborer avec le Centre

de Vente....

Figure 3l
Marges bénéficiaires brutes sur la revente du bois du Centre de Vente de bois de

Dorobobo (1990 à 1995).

La taxe de commercialisation est payée en supplément du prix de vente par les transporteurs.

Montant
par stère

1990 l99l 1992 1993 1994 1995

Prix de vente I 200

Prix à I'achat* 560

r 200 980

610 610

| 220

7to

5r0

980

660

320

980

6r0

Marge brute 640 &0 370 370

* prix versé au bûcheron, déduction faite du permis de coupe de 40 FCFA/stère.
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Source : JOLLY J.M., 1995

Figure 32

Indicateurs économiques de I'activité du Centre de Vente de bois de Dorobobo.

Indicateurs économiques 1990 l99l 1993 r994 1995

Chiffre d'affaires

Vente du bois (HT) .

Revenus de la taxe nationale

Dépenses et provisions pour
I'aménagement du massif

Dépenses pour I'entretien
de la piste

Bénéfi ce d'exploitation

252 000

768 900 I 190 760

I 2r5 520

l 167 600

pas créée

0

37 000

585 820

l 663 000

l 608 000

pas créée

0

r8 000

2 900 760

2 522 400

294 280

3 229 000

2 790 000

32s 500

3 331 960

2 935 000

275 960

300 000
(provision)

200 000

920 900

252 000
(provision)

I 073 050

I
l
I
I

Source : JOLLY J,M., 1995



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

d) l'avenir ?

La survie du centre est liée principalement à la piste d'accès. Une bonne tenue est

nécessaire avant d'effectuer les travaux. Un point est encore à résoudre au sujet de la baisse

importante de fréquentation des transporteurs. Les éléments de compréhension sont en cours

de recherche... Par contre, les villageois de Dorobobo sont satisfaits du centre de vente du

bois. Un dynamisme local est remarquable, certainement du fait que tous sont issus du même

lignage familial et donc ce qui explique la forte cohésion et union au sein des villageois.

Mais, des villages voisins sont contestataires de celui de Dorobobo car tous veulent la

création de leur centre de vente de bois autonome. Cela pounait à terme bloquer le système

car ils ne commercialisent plus de bois au centre. Les négociations sont donc à poursuivre . ..

De plus, des recherches en matière d'accroissement de la production de bois mort dans la

brousse tigrée sont testées par les paillis (élargissement de la bande ligneuse, mortalité des

ligneux en aval de chaque bande avec le captage de I'eau en amont, accélération du cycle

colonisation / sénescence).

Cet exemple précurseur de ce qui a été réalisé au Niger dans le début des années 90 est

donc fort encourageant pour que s'étendent dans tout le Sahel de telles pratiques en matière de

gestion durable Aù mis. Le modèle nigérien restera marqué au Sahel et suivi par la suite au

frig.r, puis dans les pays voisins tels que le Mali, avec un décollage notable d'environ 8 à l0
ans malgré tout. Cela est par ailleurs tout à fait encourageant !
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CONCLUSION

Les différentes politiques et actions menées au Sahel en matière de foresterie

montrent que se mettent en place une gestion raisonnée du bois et un développement

local mieux organisé. Le problème du bois n'est pas à prendre à la légère, toute la

société va en subir les répercusions sur les plans économiques et environnementaux.

Chacun sait que si on modifie l'équilibre écologique de la zone satrélienne, cela

pourrait devenir irréversibte à long terme. Les premiers touchés seraient les satréliens

èux-mêmes, victimes de leurs propres actions. Dans les mentalités sahéliennes,

I'animisme est toujours présent malgré I'islamisation. L'agression qu'ils pratiquent

sur la nature se fait donc malgré eux, car c'est un besoin vital de couper du bois pour

la cuisson des aliments ou la construction.

C'est pourquoi, tous sont motivés pour planter car ils savent que I'arbre est

pour eux inàispensable. Leur motivation étant profonde, utr encadrement de

ipécialistes leur est actuellement nécessaire en matière de gestion des ressources

naturelles, pour les aider sur les plans techniques et économiques. L'installation de

marchés ruraux semblent très prometteuse pour les sahéliens qui enfin a:riveraient à

résoudre le problème de gestion des ressources naturelles, tout en bénéficiant de

revenus supplémentaires. Mais, pour parvenir à réaliser un tel marché, reste à gérer un

point important et souvent porteur de querelles : celui de l'espace. En effet, les conflits

â'.rpu.r entre les différents acteurs locaux (et même les anciens occidentaux encore

présènts) sont très difficiles à résoudre. Le problème est de savoir où planter, où

classer les forêts, où installer les marchés ruraux ?

Tout ceci nécessite un travail de longue haleine où chacun a droit à la parole et

où tous doivent collaborer et même savoir quelquefois faire des concessions. Une

modification, peut-être, d'anciennes structures établies lors de la colonisation , serait

nécessaire sur certains points (exemple : à l'office du Niger, les paysans se battent

toujours pour I'obtention de la terre afin de pouvoir planter). Les politiques régionales

sont donc encore à revoir dans certains cas. La diversification des activités agricoles

doit dorénavant inclure une nouvelle culture : celle de I'arbre... C'est par un effort de

communication qu'il sera possible de trouver un compromis entre les objectifs de

développement économique et la préservation de I'environnement.
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L'avenir ne semble donc pas si noir pour les forêts sahéliennes, et plutôt
prometteur. La mise en place du SIG au service des aménagements villageois est

intéressante à installer pour le suivi de l'évolution des marchés mraux sur differentes

régions du Sahel. L'outil permet de maîtriser les différents flux d'entrées et de sorties

du bois exploité, et d'observer comment évoluent production et exploitation des forêts

aménagées. Le suivi est alors d'autant plus facilité. Reste alors à renforcer la formation

des sahéliens pour une ( auto-gestion > raisonnée du bois, c'est-à-dire afin de limiter
les interventions extérieures dans les actions à mener au Sahel.
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Pluvior;rétrie annuelle movculc (sur 25aus)

P lut'ioruétrie mcusuellc
NS uonrbre de mois ((secs))

l{I'l nombre de urois <hurnide>

l-ll uombre de rnois internrediaire

l'I,{'C tcnrpératurc m:uriurale moyenne du mois lc plus'ohaud

l'l\,I"C températurc miuimale urol'emre rlu ruois le plus froid
DS rléticit dc saluration
Ilard durée rlc la période sounrise au régime dc I'hamrattar
I{iul illcnsité ct régularité de I'harurattur.

4[i0<p.:$QCn:m
I l5<p<13Sn::r

I
2

2

Mai
Jarrvier

60 à ?00,ô

I mois
iutcusc ct quasi-
permanent cntre
déce,rubre-rlars
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Le climat est de type tropical semi-aride caractérisé par I'alternance d'une courte saison des pluies

e't une longue saison sèche. La pénéplaine continentale et le Delta Mort sont dans la zone
sairélienne sud, avec une moyenne des précipitations annuelles comprises entre 600 et 450mm.

Le *gradient bioclimatique, qui s'étend du Nord au sud. suit l'augmelltation de la pluviosité
annueile moyenne. Les températures minimaies avoisinent 15"C entre novembre et février tandis
que les maxima sont enregistrés de fevrier à juin (pius de 40oC pour la moyenne des maxima en
rnai).
I-'évapotranspiration y est forte. I-es moyennes vadent entre 7 et Smnvj pendant la saison sèche et
chaude et entre 5-6mnvj en saison froide.
Penciant la saison sèche, la zone est soumise à I'influence de I'harmattan alors qu'elle reste sous
I'influence de la mousson en saison pluvieuse.

Les sols

$otrrce: Rapport de synthèse étude environnementale de la zone O.N 1999.

l.a répartition des diftrents types de sols est frite sous la tbrme d'une mosalque qui crée ainsi une

t'orte variabilité spatiale.

I-es so/s sableux ct sablo-lintoneux des levées du fleuve sont pauvres en matière organiqr.re et sels.

Sans mesure particulière de prér'ention et sans application d'une gestion conservatrice, les unités

rnorpho-pédologiques sont exposées à des risques de sodisation qui, à ternre, pourrait constituer

une contrainte à leur mise en culture. Les -çols de apettes sont en général argileux avec une

évoiution vertique à drainage interne nul Ils présentent des fentes de retraits et conliennent de

nonrbreux modules calcaires. La teneur en matière organique est faible, le contenu en sels et en

élénrents nutritifs est plus élevé tlue dans les sols sableux.

Les sols sont en général cclmpact (densité apparente. 1,6 à l,8g/cm3) et ont une faible porosité (33

ù 44%).

&.r..4 ,

t
I
I
I

,'iahélicn norrl I Sahélicn sud

200<p<400rrmr
?0.,.p.:f 00mur

I ,)lt 9
0ou l

2.

4?."C ruai

l5'C eu janvier
'!0î/o

I nrois

intenr:e et quasi-

pennancut cntre
décembre-awil

Texture Non local Liaison géomorphologique

Sableux Séno, peu évolués d'apport alluviaux Hautes levées alluviales dunes

Limoneux Danga, hydromorphe minéraux à

amphigley

Delta d'épandages terminaux,
petites levées

Argileux Moursi ou Dian, vertisolsols
grumosoliques ou non

Cuvette de décantation

Schjma )irr c.tus d'Ap1orisionnunenb on boit -irttiâfu ck Â/io"o ,1179 80
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REPARTITION DES SURFACES PAR TYPE DE SOLS DANS LE KALA INFEzuEUR

Zonc Répnrtition dcs sols (%)

C1 c2F C2L L2 L1 S2 SI La

Niono 3l 4 l6 l4 7 7 4 2

lv[olodo t2 6 I 26 34 10 4 :Q

N'Debougou l5 23 L7 24 LJ 7 J 9

lv{oyenne l9 ll 13 zz 20 8 4 4

LEGENDE

C 1 : Vertisols à drainage externe nul ou réduit à structure arrondie (}rloursi, Dian-
Moursi) ;

CZF : Vertisols à drainage externe nul ou réduit à structure grossière (Dian) ;
CZL: Sols hydromoqphes peu humifères à tendance vertique faiblement alcalisés (Dian) ;
LZ '. Sols hydromorphes peu humifères à gley oxydés associés à des amphigley à nappe perchée
(Danga, Danga blé, Danga fin) ;

L1 : Sols hydromorphes peu humifères à gley oxyde de profondeur (Danga, Danga blé) ;
52 -Sl-La : Sols hydromorphes peu orydés à gley plus ou moins profond et à fort battement de
nappe (Seno, Danga bié).

Pour la riziculture les sols sont répartis en 4 grands groupes :

I. Cl, CZF, CzL. Faible teneur en matière organigu€, sensibilité à t'alcalinisation et à la
sodisation, drainage difficile à contrôler, nappe peu profonde, très forte cohésion dans
l'ensemble du profil, dégradation conséquente, ph élevé

tr. L2, LL . Très peu de contraintes.
m. 52, 51, La : Texture grossière, perméabilité relativement élevée, faible fertilité,

alcanisation et ou sodisation.
ry. Q 1 : Matériaux très filtrants, position topographique élevée (ce groupe n'est pas recensé

dans le tableau).

Sorr.t-e- : ScJnâc..,o. cLi ncetcrrr d I o-gpco*ns'ionn erna6a e.n boï r -

â n.. xî e- c|'..o- P) I ono r .Â19I
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A n^ e-xc- no3

COMPARAISON DE QUELQUES PARAMETRES DES GROUPEMENTS
VEGETAUX DE I-A ZONE DE L'OFFICE DU NIGER

Annèxe- \,
EVOLUTION DU NOMBRE D'ESPECES SUR LES RECOTJVREMENTS SABLET.IX

,*nne-xe- 5 ,

EVOLUTION DU NOMBRE D'ESPECES SUR I.A PI.AINE ALLT'VIALE FOSSILE

Sigles des groupements densité des souches par
hectare

nombre de strates

1976 1998 1976 r998
Acacia seval 300- r 000 12t6 J 2
Pterocarpus lucens fermé 2500-3500 4t6-2240 J 2
Pterocarpus lucens l 00- 1000 256-960 3 2
Sclerocarya birrea fermé l 500-2500 100-s76 J 2
Acacia nilotica 300- 1000 44-1280 J 2
Acacia laeta 1000-2000 672 J 2
Sclerocarya binea 400- I 000 64-128 J J
Anogeissus leiocarpus 750-1250 736-992 J 2
Brousse tigrée à Pterocarpus
lucens

2

Groupements végétaux Années
1976 1980 1998

Acacia seyal 22 2l I
Combretum ghasalense l1 lt
Sclerocarya birrea l9 22 I
Brousse tigrée à Pterocarpus lucens 9 9

Groupements véqétaux Années
1976 1980 1998

Pterocarpus lucens fermé l5 l5 9
Pterocarpus luggns l5 ll
Pterocarpus lucens ouvert 22 22 9
Acacia laeta 9 9
Acacia nilotica 6 5

Source : aspects écologlques de la zone office du Niger, IER, lgg8, MALI.
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A nnex. n'6

LISTE DES ESPECES AYAhIT DISPARUES

cymbopogon grganteus ( tièkala )
sida aceuta ( samameri )
adropogon gayanus ( wa)
cucumus prophetarum (zereni )
dactyloctenium aegyptium ( n'déguélé )
diheteropogon hagerupu ( n'garabari )
caraluma decaisneama ( koro diirini

ESPECES RENCONTREES DAI{S I-AZONE

Pterocarpus lucens
pterocarpus ennacens
combretum micranthum
guiera senegalensis
combretum glutinosum
anogeissus leiocalpus
tamarindus indica
bauhinia rufescens
pi liosti gma reticulatum
cordyla pinnata
ziziphus mauritania
sclerocarya birrea
Iaenna sp
mytragina mermis
feretia canthioTdes
adansonia digitata
ximenia americana
boscia senegalensis
grewia sp
balanites aegyptiaca
di ospyros mespilli formi s

pennicetum pedicelatum ( n'golo )
centameae senegalensis ( yamewoni )
cenchrus bifloris ( zambara )
digitaria horizontalis (markata )
hellioropium indica (wouloukou )
striga hermotriga ( seguè )
imperata cylindrica ( djei )
stylosanthes erecta (segou fali )
achyranthes argentea ( n'degamunè )
indigofera indica (gala )
cassiatora ( osuroukou tiga )
dipcadi tecazzeanum (souroukou diaba )
cassia italica (balibali )

calotropis procera
acacia albida
acacia nilotica
acacia seyal
acacia senegal
entada africana
dichrostachys glomerata
mimosa pigra
commiphora africana
eucalyptus camaldulensis
azadirachta indica
zaban senegalensis

bombax costafum
terminalia sp
prosopis africana
securinega virosa
gardenia sp
cissus quadrangularis

source : Drabo M., inventaire ressources ligneuses dans la zone sahélienne nord de segou
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QUESTIONNAIRE

1) Nom du chef de famille et éthnie
le nombre de personnes vivant dans la concession (alphabetisation et activités

professionnelles)

2) Utilisation ou non des arbres de la concession, et comment et pour quoi

3) Existe-t-il d'autres parcelles boisées appartenant à la famille ?

Si oui, est-ce une plantation ou un verger ? Quelles sont les espèces exploitées ?

Quelles sont les produits de ces plantations ? Quelle est leur mode d'acquisition ?

euelle est la superficie ? Y-a-t-il une commercialisation organisée des produits ou juste

une consommation familiale ? Une extension ou I'achat d'autres parcelles est-elle

envisagée ?

4) L'approvisionnement en bois : quel est le lieu, le coût, la démarche d'obtention du bois,

la consommation familiale selon les différents usages du bois, quels en sont les prix ?

(fraudes ?)

5) La tbmille a-t-elle une parcelle villageoise ?

6) Les femmes de la famille utilisent-elles les foyers améliorés ou le charbon de bois pour

préparer ?

7) Discussion sur le problème du bois avec le chef de famille. Quel est pour lui le fond du

problème et les solutions envisageables pour contrer ce danger pour l'équilibre
ècologique de la zone. De quel degré d'intensité se sent-il impliqué et touché par ce

phénomène ? A-t-il participe à des actions de reboisement (initiative personnelle ou

travail d'équipe au sein du village même) ?

Avant de restituer les informations collectées, il est important de souligner la

gentillesse avec laquelle la population a répondu très ouvertement à toutes ces questions

sans aucune retenue.
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,-i)ge\rl

Bt'ris de tèu Pharmac

I ConrestiL''l Pnarnrac
()t)ee

I Cir crr iit spr

Ilaianitcs
acgvptiaca

iiris ric ièrr PiralInacL)pee Cornestihl
cr-nstructiotr

Bois de ièu.
anisanat

Pharnracopee Fourras.e Cc'rnrestibi
at!

I
t
I

Dicisni'ros
niesrriliifornri:

Bois cie feu. Pharmacolret Pharmac Comestihl
ârtlsanat L)DgÙ e

Ceirrîrclprs pfocera Bois de fèu Pltartrlact.)pree Piterttta;

icr,r-:ia ai*hicia Bois cie tèu Pirartrtactloec l:tturraut' Fourraqe

{.cacia niiotica Bcris de tèu i Pharnracopee Fotirrase Ànrsanat-
pharmacop
êA!\

Pli;:l rnar

Àcacia senesai , Bois de feu Pharrnacopee L;tilise

{cacia sevai uL)ls oe feu Pharmacopee

I Lntada ati'icana ilois de feu Pharmaco
Bois de tèu Pharmacopee FourraqeDicirrostachvs

,rlottlerara

I {-c'mrniphora
airi ca na

Bois cie feu Pirarmacc'r

Dee

I
t

Source . Drabo \'loussa. nrémoire inr,entaire deraillé des ressourccs velretales de la zotle sahélienne de Ségou, tooo .
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espèces
recensées

utilisation des espèces par les villageois

flamboyant les fruits soignent la frèvre jaune

Ie bois est utilisé pour la cuisine

fromager le coton est utilisé pour les oreillers, les fruits sont mangés et le bois est

utfisé Dour la cuisine
taflraflnler il soigne la fièvre, le pallu, les maux de ventre et c'est un aphrodisiaque

on mange les fnrits et on prépare le < dégué >

le bois est utfisé pour la cuisine
c1t10nfl1er les fruits sont mangés

les feuilles soiqnent le pallu et la toux
goyavier on mange les fruits

les feuilles sont utilisées pour les maux de r,'entre ( diarrhée)
le bois est utilisé pour la cuisine

bananier on mange les fmits
soum sourn on mange les fmits

sotunaera Ylefl les feuilles soisnent le pallu

terminacle fleurs utilisées pour l'ornement
unzuna c'est le plus vieil arbre du village qui soiene les enflements

mangtuer on maûge les fnrits
I'écorce soigne le pallu et les hémorroides
le bois étut utilisé pour la cuisson mais plus maintenant avec la déforestation

nlme on utilise les feuilles pour les maux de ventre et le pallu
on utilise le bois pour la cuisson et la constnrction ( perches)
cet arbre a été importé lors de la colonisation vers 1940.

eucalyptus il soigne pallu et fièvre
le bois est utilisé comme bois d'ceuvre

ronier I'intérieur du tronc sert pour couvrir le toit des maisons
les branches sont utilisées pour I'artisanat ( chaises)
les feuilles sont utilisées pour le tiss4ge
on mange les fruits et les reiets(< cébé >ù

danier ofl mange les fruits
on utilisent les branches pour la construction chez les peuls

Papayer on mange les fnrits et les racines
il soigne Ie pallu, la sistite, la fièr're iaune

allumetti yieri on utilise le bois pour fabriquer des allumettes
car'cedra on utilise le bois pour la cuisine

l'écorce soigne les maux de ventre
arbre planté pour les alignements le long des routes et nres vers 1950

baobab les fruits sont mangés et utilisés pour les boissons
les feuilles sont utilisées pour les sauces

grenadier on mélange les feuilles avec celles du bananier et du papayer pour faire des

infusions contre le pallu

I
I
t
I
I
I
I
I
T

T

I
T

t
I
T

I
I
t
I
I

UTILISATION DES ESPECES LIGNEUSES RECENSEES A TIGABOUGOU

Source : enquête au village même en mars-avril 2001.

87



I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I

Ê^ô <-vg. 44

ATELIER DE FORMATION SUR LES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES

NATURELLES AU PROFIT DES CADRES DE LA DRNC DE SEGOU
ET DE SES PARTENAIRES

Ministère de l'environnement
Direction Nationale de la Conservation de la Nature

(avril 1999,143 p. Senni K. TRAORE)
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Ann*-x'e- ^o tI-

MESURES D'ATTENUATION OU D'ELIMINATION DES IMPACTS NEGATIFS
SUR LES RESSOURCES FORESTIERES

Vulgarisation des haies vives et des brises
vent
Reboisement, conservation des ressources

2. Coupe des arbres et des arbustes pour la
clôture des champs et des jardins
maraîchers, coupe des feuilles pour
alimenter le bétail.

3. Surpâturage et surpiétinement dus au

I refoulement et à l'augmentation des

animaux de trait et du bétail transhumant
sur les pâtura

Diminution de la production de bois et des
produits de la pharmacopée traditionnelle

Création d'auréole de désertifi cation
autour des yilles et des villages

Dégradation des forêts classés et autres
réserves de faune et flore

5. Concentration des sels dans le sol

Perte de fertilité des sols et chute
constante du capitale humi

7. Diminution drastique de la diversité
biologique

Vulgarisation des clôttres en grillage et
autres matériaux d' échange
Culture de plantes fourragères

Sensibilisation, intensifi cation de

l'élevage, de stockage du béail et de
I'utilisation de la paille de riz et autres
aliments du bétail
Vulgarisation des foyers améliorés des

réchauds ù gaz et à pétrole,
professionnalisation des exploitants et des

exploitations, cultures des plantes
médicinales
Promotion de la foresterie rurale par la
vulgarisation des techniques DRS/CES
Aménagement des forêts villageoises
Promotion du reboisement communautaire
Elaboration et mise en æuwe de plans
d'aménagement des forêts classés et des

réserves de faune et flore avec la

Lutte contre la salinisation et dégradation
de la structure et de la texture des sols
Amendements des sols et bonne gestion
des eaux (drainage)
Intensification des travaux de

réhabilitation et de remise en état des

canaux d'irrigation . Bonne gestion de
I'eau
Recours aux engtais minéraux ou à la
fumure organique
Suivi phénologique, écologique et

i biologique des espèces menacées
i d'extinction eVou rares| \J \/^rrlrvlrL

i. Implantation des parcelles de mise en

I Agfens, création de zone de conservation

i spécifique de la diversité biologique dans

t les zones non amé
Source : étude environnemçntale de la zone Office duNiger, Bois-énergie, AGEFORE et

IER. octobre 1998.

Mesures d' atténuation ou d' élimination
1. Destruction de la végétation existante
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Annoxe no)\

euestionnaire remis aux commissions de travail

L,Atelier a pour objectif de faire le point des connaissances actuelles relatives aux modes

de fonctionnement et d'utilisation des écosystèmes forestiers contractés sahéliens afin

que : (1) des 
^xes 

de recherche prioritaires et finalisés soient définis ;(2) des recomman-

dations puissent être faites quant à leur mode de gestion'

A partir des exposés et des débats entendus durant les trois ateliers, un certain nombre

de questions ont été retenues, auxquelles il est demandé aux commissions de réfléchir et de

proposer des éléments de réponse . .. ^A , _ ---!^
ces propositions seront rapportées en séance plénière le jeudi 23 novembre après-midi'

Ce questionnaire a pour *iqur objectif d'aider I'animateur à guider les débats et

homogénéiser les restitutions, afin de faciliter le travail du bureau de I'atelier qui aura la

mission de synthétiser l'ensemble des réflexions. cette synthèse sera proposée pour

amendement en séance plénière le vendre d:}4novembre au matin, avant d'être exposée aux

organismes de tutelle.

Thématique

1. euelles politiques forestières pour garantir, d'une part, un approvisionnement

durable des popuiations urbaines, d'autre part, une gestion rationnelle des forma-

tions végétales ?

outils ? - de planification (TDT, SIG, schémas d'aménagement, ..?)

- de réglementation (fiscale, juridique' "?)
- d'exécution (modes de développement et contrôle)

Compatibilité entre production sylvicole intensive et durable et gestion de la

biodiversité ?

euele politique vis-à-vis de I'accessibitité aux ressources éloignées des

<<goudrons>> ?

2. Aménagements forestiers

z.r- Comment définir le rapport <<coût relatif de restauration (réhabilitation

réaffectation)> | bénêfrce en rermes économique et écologique (c/. 1) ?

Besoins en recherche : définition de I'état de dégra^dation de Ia végéta'

tion par rapport à I', optimum référencé de Ia zone < édapho-climatique > ?

Relations entre les rypes de structures et le fonctionnement pour

déterminer I',opportunité, puis les modes d'intententions ? 95
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Annex è no À\

Étude des possibilités techniques et éconontiques de réversibilité zones

dégradées - brousse tigrée ?

Suivi des impacts écologiques à long terme des intententions ?

2.2- Choix des sites de plantation, des espèces (amélioration qualitative pour un multi-
usage de l'écosystème) et méthodes ?

Comment valoriser au maximum l'effit impluvium ? Objectifs des amé-

nagements : Iutte contre l'érosion ou plantation forestière ?

2.3- Réalisation des aménagements ? Part relative des administrations nationales /
internationales et des acteurs locaux villageois ? Définition des processus de

développement en référence à leur auto-entretien / reproductibilité ? Pérennité des

projets d' aménagements ?

2.4- Politique de formation des acteurs (villageois, agents de I'administration, commer-

çants) ?

3. Gestion svlvicole

3.1- Gestion des stocks de bois mort/ Production du bois mort ?

Besàins en recherche pour étudier l'impact de I'accéIération de Ia

dynamique des bandes sur la production de bois mort et la régénération

spontanée simultanée (ex : paillage à I'amont des bandes de végétation)?

3.2- Capacité de production / reproduction des écosystèmes pour préciser les quotas ?

Besoin en recherche : détermination des relations entre structures -

fonctionnement - bioma.rses et production des formations contractées ?

Suivi des coupes par méthodes simples et comparatives ?

D é t e rminat ion d' in d i c at e ur s d' év olution ( p ro g ressive o u ré g re s s iv e ) de s

écosystèmes ?

I nv e ntaire s as s o c iant div e r s e s mé tho de s p e rmettant une re c onnais s anc e

rapide des structures ?

3.3- Nécessité des mises en défens face au pastoralisme, <<sauvager> mais traditionnel,

des transhumants ?

Besoin en recherche : définitio_n des impacts de différentes charges

animales sur la régénération forestière ?

3.4- Les populations locales peuvent-elles gérer elles-mêmes les ressources de leurs

terroirs ?
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4.

ressources naturelles et de ltespace ?

Comment prendre en compte les acquis scientifiques et techniques actuels dans une

approche intégrée de la gestion des milieux naturels, dans ses dimensions juridique (et

foncière), sociale, économique et financière ?

suivant l'état de dégradation des plateaux supportant les brousses contractées, quel

développement privilégier : agricole, pastoral, forestier ou <multi-usage>> ? En fonction

des besoins exprimés par les populations ? Des potentialités et contraintes ? A quel coût ?

Pour quel <<retour d'investissement> ?

Besoin en recherche : analyser (en particulier) la pression actuelle des

populations locales sur les plateaux ?

5. Résultats attendus de l'Atelier ?

Vers une politique régionale et coordonnée d'information et de formation qui diffuse

les bases et les prolongements de cet atelier ?

Vers un <<manuel de gestion des écosystèmes forestiers contractés sahéliens" ?

Constitution d'un groupe de travail ? d'un réseau ?

Vers une politique de suivi scientifique des actions de développement ?

6. Comment assurer la cohérence entre les actions en cours en matière de

recherche et de développement sur les écosystèmes forestiers contractés sahéliens

et les initiatives environnementales nationales, régionales et internationales ?

I
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Synthèse des travaux en commrcsrons

L'Atelier sur le <<fonctionnement et la gestion des écosystèmes forestiers contractés

sahéliensr> s'inscrit dans le cadre des recherches et des actions écorégionales pour un

développement durable, face à I'accroissement prévisible des contraintes climatiques et

démographiques pour les années futures.

Cent vingt-cinq participants venant de douze pays ont contribué à cet Atelier du lundi 20

au jeud i 23 novembre 1995. Ils ont entendu puis débattu trois exposés concernant les

fonctions et les usages des formations forestières sahéliennes, puis neuf exposés sur le

fonctionnement de ces écosystèmes, enfin sept communications rapportant les expériences

des projets d'aménagement et de gestion des ressources forestières.

Deux visites de terrain ont ponctué ces travaux. Enfin, une journée de travail en

commission, à partir d'un questionnaire formulé sur la base des journées précédentes, leur

a permis de proposer un certain nombre de recommandations qui constituent cette synthèse

de I'Atelier.

L. L'Atelier recommande que les politiques forestières :

. prennent en compte non seulement les besoins en bois-énergie des centres

urbains, mais encore les besoins divers du monde rural ;

. soient en cohérence avec les politiques de développement rural et de

protection des ressources naturelles ;

o encouragent une gestion décentralisée, participative et rationnelle, en cohé-

rence avec la Politique nationale ;

. soient fondées sur une bonne évaluation des surfaces forestières et de leur

potentiel au niveau national ;

. aient accès à des outils de planification, d'évaluation et de suivi (télédétec-

tion et systèmes d'information géographique) au niveau national qui leur

fournissent des aides à la décision au niveau local.

L, Atelier recommande qu'une meilleure accessibilité aux ressources forestières' par une

amélioration du réseau de pistes mrales, soit assortie d'un contrôle de la gestion des

ressources.

2.L,Atelier insiste sur la nécessité de renforcer les opérations en matière d'amé-

nagements sylvo-pastoraux des espaces villageois eten particulierdes formations

naurelles, en complément aux opérations d'intensification dans le terroir agricole
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' Les opérations d'aménagement devront être orientées préférentiellement
vers la gestion durable, la restauration et la régénération des écosystèmes.
Les actions de plantation et de lutte anti-érosive pourraient être envisagées
dans le cas de dégradation avancée de l'écosystème.

'Les actions de recherche et de développement devront viser à fournir aux
communautés villageoises des méthodes simples et peu coûteuses d'inter-
vention sylvicole, afin qu'elles puissent être aisément appropriées par les
populations rurales.

'La réussite des aménagements forestiers suppose la mise en ceuvre d'une
large concertation entre les groupes socio-professionnels concernés (popu-
lations sédentaires et transhumantes, autorités traditionnelles, agents de
I'administration, commerçants, etc.).Il faut en particulier veiller à I'intégra-
tion des groupes sociaux dans toute leur diversité (femmes, jeun es, etc.).

' L'intégration des services techniques de I'administration au sein des projets
sera un gage de la viabilité des actions entreprises.

3. L'Atelier rappelle qu'une bonne gestion sylvicole repose sur des bases scienti-
fiques fiables.

' Un réseau sous-régional de placettes permanentes de suivi devra être mis en
place au sein des différents écosystèmes forestiers, afin d'en étudier la
dynamiquê et la productivité en régime naturel et après intervention hu-
maine.
La mise en æuvre de ce réseau devra être en cohérence avec les initiatives
existantes ou futures en matière de suivi environnemental.

'La connaissance acquise permettra d'affiner progressivement la définition
des quotas d'exploitation de bois, suivant les formations.

'Le rôle et la gestion du bois mort dans le fonctionnement des systèmes
écologiques contractés devront faire I'objet de recherches approfondies, afin
de déterminer des quotas de prélèvement qui ne grèvent pas la durabilité de
la production.

'L'imPact du pâturage sur la dynamique des formations forestières doit être
étudié en fonction des espèces animales, de la charge, des périodes de séjour,
etc.

La mise en défens contre le bétail ne sera envisagée que si la nécessité est mise
en évidence.

'Les méthodes de gestion doivent s'appuyer sur le savoir-faire traditionnel
des populations, et peuvent être affinées par des recherches complémentai-
res' la mise en æuvre de méthodes scientifîques de suivi reposant sur
l'élaboration d'indicateurs simples et facilement spatialisables de l'évolu-
tion du milieu.

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



Annclte-

ù(J

;;

t:{t
-t iI
x 

{-J
t:'.
'r: fi
r-I
r'!'i

I
I
t
t
I
I
I
t

. un volet de recherche d'accompagnement doit être intégré dès la conceptton

des projets de déveloPPement'

4. L,Atelier recommande que les aménagements sylvo'pastoraux s'insèrent

dans une gestion intégrée et multi-usage (faune, pharmacopée, produits de

cueillet te, etc.)des ressources naturelles et de I'espace rural'

.Laréussite et la durabilité des aménagements et des plans de gestionir :3 :::

nécessitent la prise en compte de leurs inlidences sociales et économiques' i f' , 
to

'lrrl
. Les structures nationares de recherche doivent s'impliquer dans l'élaboration ''

des bases scientifiques de gestion des écosystèmes forestiers, afin d'être enii
t!

cohérence avec les besoins du développement'
fi

. L,Atelier recommande que les populations locales acquièrent la capacité deii \*
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gérer elles-mêmes les ressou"""de leur fi-ît::11 Ït::::::ï::t"::$i:ffj"ïi"ffiffit:Ji" niveau juridique, riscal et économique, de{
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. L'évolution des agents forestiers vers une activité d'appui aux populations

nrrales et de contrôle est un facteur important qui doit être encouragé'

. Des structures de concertation entre la recherche et le développement doivent

être créées et encouragées'

5. L'Atelier propose que soit réalisé un bilan des connaissances acquises et des

expériences de âéveloppement portant sur les écosystèmes forestiers contractés

sahéliens, largement diffusé auirès de la communauté scientifique et technique

concernée.

. Le souhait d, une politique régionare coordonnée d'information et de forma-

tion sur le thème de l,Atelier aétéunanimement reconnue par les partici-

pants.

L,Atelier recommande qu,un accent particulier soit mis sur une formation

adéquate multi-disciplinuir", par I'insàrtion de modules spécifiques dans les

programmes de formation existants'

Les voies de mise en æuvre de cette poritique, notamment la mobilisation des

financements sont à rechercher au tiavers des structures existantes (CORAF'

INSAH.CILSS, ...).

. une politique de suivi scientifique des actions de développement doit être

encouragêe-

6. La cohérence entre res actions en cours, en matière de recherche et de

développement sur les écosystèmes forestiers contractés sahéliens et les initiatives

environnementales nationales, régionales et internationales devra être recherchée'
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