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Gestion des ressources
bourgoutières dans
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naturelles : la régénération des
la boucle du Niger au Mali
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Le premier contact de vétérinaires sans Frontières (vsF)
en sa qualité d'ONG avec les populations du Cercle de
Tombouctou date de 1gB4 avec un programme d'urgen-
ce "Viande séchée" dont le but est diaid-er les élevews a

_ valoriser, autant que possible, leur cheptel condamné par- la sécheresse. A la suite de cette intèrvention. vsF est
de nouveau sollicité pour concevoir et exécuter un projet
de relance des activités d'élevage dans la phase oe'poôt-' urgence qui s'amorce. La première activité identifiée est
la régénération des bourgoutières, pâturages cruciaux
qui se sont dégradés entre 1970 et 1gg5. lrois années
seront consacrées à cette unique activité : 1gg5, 1996,
1987, au cours desquelles près de 1 000 ha de pâtu-
rages seront régénérés avec 40 collectivités.

vsF continuera ensuite à travailler sur des aspects de
gestion sans s'impliquer dans les activités de régénéra-
tion, bien maîtrisées par les populations. De l ggg â t gg3,

i. Vétérinaires san_s Frontières (vsF), Espace Rhône-Alpes
îoopération, 14 ave Berthelot, OSSei lyoT Ceàex 02, France.
Beçu le 23.2.1994 , accepté te 7.3.199S.
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le projet VSF-Tombrouctou diversifiera ses activités, avec
pour objectif d'appuyer techniquement et financièrement
les tentatives des producteurs pour surmonter les nou-
velles contraintes, essentiellement dues au milieu, la plus
courante étant I'intensification d'activités intégrées d'agri-
cufture et d'élevage sur la frange du fleuve Niger. Seront
déVeloppés dans ce contexte trois volets : régénération et
gestion des ressources naturefles, intégration agriculture-
élevage et formation. Profitant de la présence continue
d'équipes VSF à Tombouctou depuis 1984, cet article fait
le bilan de I'activité de "régénéraiion" cinq ans après la
clôture de ce volet.

DONNÉES SUR LE BOURGOU ET SUR
LB PROGRAMIVTE BOURGOUTIÈNSS

Données écologiques
Les bourgoutières sont des prairies aquatiques inondées
(2) par la crue du Niger dans lesquelles pousse un pâtu-
rage naturef de graminées largement dominé par le bour-
gou (Echinochloa stagninal. La montée des eaux a lieu
entre juillet et novembre. Elle est donc concomitante de
la saison des pluies fiuillet à septembre). Le fleuve sort
alors de son lit mineur pour envahir de nombreux bras et
mares. Le retrait débute au mois de décembre et est
rapide jusqu'au mois de février (cette période correspond
à la saison sèche froide). Le pâturage est accessible au
bétail à compter du mois de février et jusqu'à I'arrivée de
la crue suivante, soit durant une période de six mois.

lX)NIli CIli\Rr\NCl,l': (J-M.). Ccstion dcs rcssourcc.\ nutrlrcllcs : tu
rcgcnérutirrn des bourgourières dans la boucre du Niger au Mali. Ret,tte
Elrv. tulid. r[t. Po.r's rrop.. 1994.47 (41 : 4ZS-434

l-l llouclt' du r\igcr au Mati uit un" région oir I'on observr de noln-
brrus phénornènes de désertification depuis le début des années 1970.
A.insi. lc.s hourgoutières, riches prairids inondabtes, ont qunsiment
disparu du ccrcle de Tombouctou entre t970 et rg8s. t,'articre trécrit
tcs cfforts de.s populations de cette division administrativc et ceux de
vétérin'rires sans Frontières pour s'opposer à ta dégradation des
horrrgoutièrc.s. ll aborde les aspecls technique, organi.saîionnel et éco-
nonri<;ue_d.u *programme bourgou", {ui a Àboutià la régénéralion de
plu.s de 2 0(xl ha. puis tire les leçons de cette expéricnce. D'un point
dr vrre rnvirorrncnrrnt:rl. un érluilihre fragilc a-été utteint mnii rgui
sr:i'ait rulrris cn cluric pilr unr nouvcllc d(.grudation clinraliquc. l,'uii-
lisltion ubusive par les troupeâux se révèie être plus un facieur udcli-
tiorrncl rlc rli'gr:rrl:rtion qu'un factcur primuire.- Du point de vue dr
l'orgarrisltiolr dcs brindficiaircs, te trovail dr: rég(.nération r eu pour
eonsér;uenqc firndilmentule la parcellisation des anciennes viines
pâiures ct lerrr nttrillution à des individus rcsponsables cle lcur entre-
firsi. dirrrs h: curlrc dc règlcs collcctivement fixée.s. Mai.s. nu ptan clu
droii lirncicr. l'iruteur cstinre que lcs outi!r nticcs.sirire.s ir !:r gc.slion
tlts conllits:;ltl' lcs ressources naturelie.s et rî la cltifcnse dcs prorrro-
icrrrs rl'ric(ir irÉs <lc rÉgi'ndrati'n nr s()nl pl.s cnc{rre crr ptucc.
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Le bourgou est donc un pâturage de soudure disponible
essentiellement durant la fin de la saison sèche froide et
durant la saison sèche chaude. Or, les bourgoutières sont en
voie de disparition par la conjonction de différents facteurs :

- baisse de la pluviosité : la sécheresse empêche la germina-
tion et la repousse du bourgou avant la crue : s'il est trop petit
et fragile, il sera submergé et pourrira. La pluviosité à Torn-
bouc{o'u est passée d'une moyenne de 191 mm pour la pério
de 1922-1987 à 116 mm pour la période 1981-1987 (1) ;

- baisse des crues : la faiblesse de la crue rétJuit la surface et
la productivité des bourgoutières. La cpte maximale moyenne
du fleuve durant la période 1924-1985 est de 559 cm à Diré,
atteinte durant fa troisième décade de décembre. Pour la
periode 1981-1987 elle est de 428 cm, atteinte la première ou
la seconde décade de novembre. Lâ crue a donc perdu
1,3 m en hauteur et 45 jours en durée (1). Devenant acces-
sible plus tôt, la bourgoutière perd peu à peu son caractère
de pâturage de soudure ;

- les bourgoutières sont surpâturées depuis 1970. Les éle-
veurs tentent de conseruer le maximum de bétail au cours
des mauvaises périodes, dépassant ainsi les capacités de
charge des pâturages. La régulation du nombre d'animaux
se fait alors par chocs successifs, lorsque les ressources
végétales deviennent insuffisantes ;

- depuis 20 ans, I'Etat, au moyen de grands projets, a donné
la priorité au développement de !a riziculture au nom de
I'objectif de I'autosuffisance. Les bourgoutières ont donc sou-
vent été négligées et ont dû céder en partie la place au riz.

Le bilan conjugué de tous ces facteurs de dfuradation est
lourd : avant 1970, les bourgoutières du Cercle de Tombouc-
tou couvraient une surface estimée entre I000 et 10 000 ha.
En 1985, il ne restait que quelques dizaines d'hectares dissâ
minés.

La disparition du bourgou a eu d'autres conséquences car,
cette riche unité écologique avait de multiples fonctions
(figure 1).

Situation foncière historique

La première tentative d'organisation foncière autour des
bourgoutières remonte à la Dina de Cheikou Amadou.
Mais c'est surtout la région de Mopti, sous influence
directe Peule, qui fut concemée avec la mise en place des
Dioros, propriétaires-gérants, organisation qui perdure
encore aujourd'hui. Certaines collectivités de Tombouctou,
probablement celles qui reconnaissaient la suprématie des
Peul, ont des documents de cette époque, les tiariks, qui
leur reconnaissent des droits fonciers sur des tenes.

La deuxième tentative d'organisation foncière autour des
terres de la frange fluviale date de la colonisation. Des
conventions furent rédigées, principalement entre 1920 et
1940, attribuant le droit d'usage de bourgoutières préci-
sément désignées à des groupes identifiés. Ces conven-
tions essayaient de formaliser l'utilisation visible des

Figure I : bs fonctions multiplcs des bourgoutières (5).

(i) : U.8.T. = Unitë dc Bétail Tropical = animal de référence = bovin de

250 kg. 1tt1 : 100 Francs CFA = I Fmnc fmnçais, depuis ianvier 1994.

Auparavant, 50 F CFA = I FF.

terres et les relations entre les groupes utilisateurs- Mais
leur mise en place fut également utilisée pour manipuler
les populations ("la première convention est celle de la
plaine de Cheikou, ells a été donnée en remerciement
pour avoir guidé le colonisateur dans le GourmaJ.

A I'indépendance, I'Etiat s'est attribué I'ensemble du teni-
toire, nd reconnaissant que des droits d'usage, parmi les-
quels la mise en valeur agricole est la notion la plus lar'
jement acceptée. L'époque de I'indép_en{anc.e à nos
jôurs conespond par ailleurs à une modification de l'équi'
iibre entre les groupes ethniques du nord du Mali, avec
une perte de pbuvoir progressive des nomades Tama-
cheq, guerrieÉ-éleveurs, àu profrt des agriculteurs Son'
ghaî et des administrateurs Bambara'

On constate par ailleurs une diversification des activités

des groupes, chacun dtentre eux souhaitant avoir accès

aux dittéients types de tenes qui sont nécessaires à son

activité principale (bourgoutières, rizières).

De ces deux dernières évolutions résulte une situation
tendue sur le Plan foncier.

AGRICUL
TURE

protcction
dcs rizièrcs
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poisronr

rizophagcs
ct vrguct
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Données agronomiques sur le bourgou
Le bourgou est une graminée pluriannuelle se dévelop-
pant avec la crue dans les plaines inondables du Niger :

Echinochloa stagmna (bourgou rouge) et Echinochtoa
pyramidalrs (bourgou blanc) sont les deux espèces ren-
contrées le plus fréquemment (3). La reprise annuelle du
bourgou est due à la germination des semences, ainsi
qu'au redémarrage de pieds pérennes. Le bourgou se
rencontrè dans des zones où la lame d'eau est comprise
entrelet4 mètres.

La production atteint régulièrement i0 t utires de matière
sèche (MS)/ha (production totale = utile + peftes par piéti-
nement, refus ou résidus de récolte ).

voici la valeur alimentaire (4,7) pour les trois utirisations
possibles :

: lgrs du pâturage direct à la décrue, I'apport d'l kg de
MS est de I'ordre de 0,SS unité fouragère (UF) et 20 b O"
matières azotées digestibles (MAD) ;

- lors du pâturage sur repousses après fauche ou premiè-
re pâture, I'apport d'1 kg de MS est de I'ordre de 0,4S UF
et65gdeMAD;
- le fourrage récolté apporte 0,S UF et 35 g de MAD. La
récolte concerne 50 à 75 p. 100 de la biomasse, le reste
étant utilisé en pâture après fauchage.

Stocké au soleil et au vent, le fourrage perd de sa valeur
avec le temps. Le déficit en MAD observé lors de la pâture
dr199te, ainsi qu'un coefficient de digestibilité bas (SS p.
100) du fait d'un taux de ceilulose élevé (30 p. 10b) sug-
gèrent qu'il est raisonnable de retenir une capacité d-e
charge moyenne de 5 UBTiha pendant la période d'utili-
sation de six mois.

TABLEAU I Charge théorique d'une bourgoutière en lonction
de Ia mdtière sèche, des UF ou des MAD.

Besoins d'entretien
pour une UBT

Apport d'un ha
en pâturage de décrue

Charge possible durant
la période d'utilisation

de 6 mois

6,25 kg MS/iour 10 000 8,9 UBT

2,3 UF{our s 500 13,3 UBT

150 g MAD{our 200 000 7,4 UBT

Technique de régénération

La technique de régénération retenue est le repiquage de
plants ou boutures en période de crue. Cette téchnique
(8) comporte trois phases :

Approvisionnement en plants ou boutures

Les éclats de souche et boutures sont extraits des bour-
goutières existantes à raison d'une surface de prélève-
ment de 500 m2 pour repiquer un hectare (rapport de

DEVELOPPEMENT

1/20lr. Les plants sont obtenus en pépinière, du type pépi-
nière de riz, mais contrairement au riz, le plant de bour-
gou ne doit pas être enlevé de la pépinière avant le talla-
$e. Le semis se fait en poquets. L'arrosage manuel
nécessite par jour 30 l/m2. Le temps de travail est de
deux heures par jour pour une pépinière de 16 planches
de 2 m2. Un arrosage par motopompe peut être utile en
cas de pépinière de grande taille. La germination a fieu
sept jours après le semis. Le tallage commence à trois
semaines, les boutures sont prêtes après deux ou trois
mois (taille de 40 à 80 cm). La pépinière nécessite un
gardiennage pour être protégée des prédateurs : chepteli
hippopotames. Une planche de 2 mz de pépinière produit
environ 1 000 boutures.

Repiquage

Le repiquage peut se faire à trois périodes : au moment
des pluies, au moment de la montée des eaux, au moment
de la décrue. Le repiquage à fa montée des eaux (août à
septembre), dans la zone de Tombouctou, est préconisé
comme le plus sûr. Le repiquage est effectué à la main ou
avec un bâton fourchu quand I'eau est un peu haute : le
plant ou la bouture doit avoir deux næuds émergés avec
des feuilles sinon il (elle) risque I'asphyxie. La reprise a lieu
en sept jours, durant lesquels il est nécessaire gue la mon-
tée des eaux ne soit pas trop rapide pour éviter les risques
de submersion. On repique tous les 80 cm soit environ
16 000 boutures pour un hectare. ll faut donc une pépinière
de 32 mt (16 planches de 2 m2) pour repiquer un hectare et
10 hommes/jour pour ce travail.

P rotecti o n et e xp I oilati o n

La bourgoutière doit être gardée pendant deux ans afin
d'éviter des dégradations irréversibles en période de
croissance. Pour une bourgoutière ayant une lame d'eau
de 1,5 m, la productivité atteint 1,5 Uha de MS la premiè-
re année, 10 Uha la deuxième année et se stabilise
autour de 15 Uha la troisième année. En saison sèche, le
plant est pérenne. ll se couche sur le sol et marcotte. Le
piétinement par le bétail renforce ce marcottage mais le
pâturage par le bétail ne doit être ni excessif ni trop tardif,
sinon fa repousse sera insuffisante à I'arrivée de la crue.
Une bonne conduite du troupeau peut permettre deux
pâtures : l'une immédiate au retrait des eaux, l'autre
après repousse.

Organisation des groupes
concernés par la régénération tal

Choix des plaines à régénérer

Dans la plupart des cas, le choix des plaines s'est dérou-
lé suivant le processus ci-dessous :

- désignation d'un site par le conseil de la collectivité.
Dans la région de Tombouctou, I'autorité traditionnelle est
constituée d'un chef reconnu par f'administration, entouré
de conseillers ;

:,,



- coût de I'apport alimentaire
sées (UNICEF, pAM)- 

;

- coût de I'appui administratif
VSF.

d'organisations spéciati -

et technique apporté par

DEVELOPPEMENT
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lsuy" 2 : Evolution de la surface des bourgoutières dans le cercle de
Tombouctou entre lg84 et 1992.
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En 1985, I'action test de régénération de bourgoutières à
Hondo Bomo Koina et avecles Teil Emedess e"st revenue
à 80 000 F cFMra. En 1gg6 et 1997, ce cott igte réduit
à 25 000 F CFMra grace à des économies d,échefle, à la
diminution des actions fod for worket à un aàpiôuisionne-
ment en boutures moins onéreux.'(tabl. ll).

TABLEAU II coûts de ra régénération des bourgoutières du
Cercle de Tombouctou.

Aussi, dans les rimites climatiques actuellement connues,
la régénération est une pratiqu'e soutenue et durabte.
En 1970, le cercre de Tombouctou comptait entre g o0oet 10 000 ha de bourgoutières. ce chitfrâ né pouna prus
être atteint en raison-oe la diminution de la hauteur decrue. La surface maximale possibte dans tes conoitions
actuelles est comprise entre'3 oo0 et g soO tra.-Èn rédui-
sant I'inondation,- la dégradation climatique àîirinué deplus de 50 p. r00 res tàrres à bourgoutiéres. rin;àpparaitpas cependant de corrélation évidente entre les facteurs

I 000

LES LEçONS DE L'EXPÉRIENCE

Environnement
L'analyse est basée sur ta comparaison des courbes de
surface des bourgoutières, de pruviosité, oe nâuteur de
crue et d'effectifs de cheptel daÀs fe cercle de Tombouc-
tou entre 1984 et 1992 (fig.2,3,4) (tabl. lll). Deuxconstatations montrent une-sorte o'aipropriation tech-
nique par les populations locafes :

- les surfaces ont continué 
-a 

augmenter après que re pro-jet ait cessé d'être impfiqué oan-s les activites riàiegônà_
ration proprement dite (c;est-àdire après 1gg7);

:lgr_ r.rrfaces.perdues en 1gg0 ont été récupérées dès
1991, leur diminution en 1g90 étant due à un'démanage
de crue brutale non précédé de ptuies.

' Le fM for worka été donné.à VS^F, mgls gn a pris en compte savaleur financière pour carc-urei le coûi'oô râ regen6àtiJn. 
-''

" (Production en pépinières dans chaque collectivité, fourniture de"boutures de remboùrsemenr pàr-iàJèàrrôli;iùil'éiÀîngagees
9.11t l" programme, achat cie Ooùtures sur des sites moinséloignés.) Figurl a : c9ryngrg.ison de l'évolution des surfaces de bourgoutières avec

Ies efectifs du bérail.

Année ha régénérés coût/ha (F CFA) coût total(F CFA)

1985 80 80 000 6 400 000
1986 320 25 000 I 000 000
1987 400 25 000 10 000 000
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hydriques et les surfaces, sur la période considérée
(fig. 3). Néanmoins, sur de plus longues périodes, les
facteurs sont corrélés (1).

Comme pour la plupart des productions du Sahel, les fac-
teurs hydriques interviennent plus par leur régularité que
par leur quantité. Ainsi une crue forte au début (10 cm4oufl
ou I'absence de pluies au mois de juillet auront des effets
désastreux sur les bourgoutières. Un nouvel aléa clima-
tique pourrait donc remettre en cause la situation actuelle.
Entre 1987 et 1991, on observe une superposition de la
courbe des surfaces avec celle de la pluviosité. Cette
superposition cesse en 1992, la baisse de la pluviosité ne
s'accompagnant pas d'une diminution des surfaces (fig. 3).
Ceci pourrait signifier un degré de maîtrise technique des
populations, leur permettant un certain niveau d'affranchis-
sement par rapport aux conditions climatiques.

Lorsque I'on compare les effectifs du bétail (fig. 4), on
remarque que 1985-1992 est une période de recapitalisa-
tion. Entre 1987 et 1992 (phase post-projet), les effectifs
croissent moins vite que les surfaces de bourgou (tabl. lV).
Néanmoins, les sudaces de bourgou actuelles ne peuvent
nounir que 27 p. 100 du bétait du Ôercte (2 gSO fra i S Uet
= 11 750, alors qu'il y a 43 800 UBT dans le Cercle de
Tombouctou). On est donc d'ores et déjà en présence
d'une population animale qui, en cas de mauvaise année
de pâturages dunaires, peut se concentrer sur les bourgou-
tières, au risque de leur dégradation.

Pour des raisons de suruie à court terme, la stratégie des
éleveurs est de reconstituer numériquement leur cheptel
dès que les conditions deviennent un tant soit peu favo-
rables. L'élevage dans ces zones fragiles peut alors deve-
nir prédateur et facteur de désertification. Le croît du chep-
tel est surtout le fait des troupeaux des agriculteurs et des
fonctionnaires. Pour subvenir à leurs besoins essentiels,
les éleveurs traditionnels dont les activités sont moins
diversifiées, sont contraints d'exploiter davantage leurs
troupeaux.

En conclusion, on retiendra que le risque majeur pour les
bourgoutières est d'abord d'ordre climatique. Les dégrada-
tions dues à l'élevage sont secondaires, locafisées et récu-
pérables par le travail et la volonté de I'homme.

4_30

TABLEAA Maux dc croît (en p. 100) des sarfaces de
bourgoutières et des effectifs de bétail

Organisation des populations

Organisation moderne et traditionnelle - Evolution

Dans les années 1970, I'organisation existante autour
des bourgoutières est la suivante :

- l'ensemble des tenes appartient à l'Etat qui ne recon-
naît que des droits d'usage ;

- certaines collectivités ont des documents leur attribuant
des droits d'usage sur des terres identifiées (tariks,
conventions).

En général, I'Etiat, bien que n'étant pas à I'origine de ces
documents, lss reconnaît pour valables (en cas de litiges,
par exemple). Ses représentants administratifs et tech-
niques, en concertation avec les notables, fixent les
règles de gestion (dates d'entrée et de sortie). Les pro.
priétaires coutumi€rs prennent les décisions locales
(autorisation de pâture pour un troupeau étranger, autori'
sation de fauche).

En 1985, il n'y a plus de bourgoutières dans le Cercle de
Tombouctou du fait de l'aléa climatique.

Pendant la phase d'exécution du proiet (1985-1987), des

Comités de gestion des bourgoutières sont mis en place

dans chaque collectivité. lls comprennent des représen-
tants de la collectivité, un représentant du service de
I'Elevage, un représentant de VSF (ces deux derniers en

TABLEAU Iil Principales données sur les bourgoutières du Cercle de Tombouctou

1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1989 1 990 1991 1 992

Surfaces de bourgoutières dans
te cercle de Tombîuctou (ha)

0 80 400 800 1 500 2 000 1 000 2 000 2 350

Pluviosité. Tombouctou (mm) 231 122 1 332 111 180 150 160 240 157

Hauteur crue. Diré (cm) 374 359 420 400 390 370 406 420 428

Effectif des bovins du cercle de
Tombouctou

43 000 16 000 16 000 19 000 20 000 20 000 24 000 26 000 26 000

Effectif des petits ruminants du
du cercle de Tombouctou

85 000 86 000 85 000 97 000 102 000 102 000 1 19 000 138 000 138 000

1987-1992

Surfaces de bourgou + 194

UBT du Cercle de Tombouctou +40

Bovins du Cercle de Tombouctou +37

Ovins du Cercle de Tombouctou +33

Caprins du Cercle de Tombouctou +50



tant que conseillers). Le rôle de I'administration durant
cette période est d'autoriser les régénérations et d'inter-
venir en cas de litiges de terres.

Depuis 1987, la situation est la suivante :

- la durée de vie des Comités de gestion n'a pas dépas-
sé la période d'implication directe de VSF dans les activi-
tés de régénération ;

- I'Etat intervient en cas de problème foncier, mais non
dans la gestion des bourgoutières ;

- les décisions de cet ordre sont prises au sein des col-
fectivités.

ll n'y a donc ptus d'intervention administrative directe et
centralisée pour I'exploitation des anciennes bourgou-
tières et aucune autre structure modeme ne s'est mise
en place autour des bourgoutières régénérées. Parmi les
expfications possibles, on peut citer:
- I'absence d'intrants ou de technologies complexes ;

- le retrait de I'Etat;
- la volonté du pouvoir traditionnel de garder la maîtrise
sur les deux volets majeurs : le foncier et la gestion.

A I'inverse, la recrudescence de problèmes fonciers
autour des zones régénérées aurait pu être le ciment
pour créer de nouvelles structures d'organisation. Cette
absence n'a cependant pas gêné le processus de régé-
nération. Aussi tant que le pouvoir traditionnel est solide
et raisonnabfement démocratique, et que les activités
n'impliquent pas de technologie complexe, il est inutile
de vouloir superposer de nouveaux centres de décisions.

Répartition des terres

Au niveau d'une collectivité

Avant la période de régénération, la bourgoutière avait
un statut de pâturage naturel, donné par Dieu aux
hommes. La propriété et I'expfoitation étaient collectives,
bien gue, en réalité, les décisions fussent prises par un
nombre réduit de personnes. La seule exploitation indM-
duelle était la fauche, réalisée sur des surfaces réduites
et soumise à autorisation par I'autorité traditionnelle.
L'organisation des activités de régénération a nécessité
une parcellisation des surfaces effectuée par le pouvoir
traditionnel. La parcellisation et le travair de régénération
ont eu des conséquences capitales :

- 13 lgurgoutière a changé de statut ; de pâturage natu-
rel, elle est devenue un champ de culture (1, 6) ; 

-

- le travail individuel sur les parcelles a généré le senti-
ment d'un droit d'usufruit.

Ces modifications ont eu lieu aussi bien chez les séden-
taires que chez les nomades.

Au niveau général

Le programme de régénération a donné lieu à des répar-
titions nouvelfes de terres entre les collectivités. ceiles-ci
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ont eu lieu en présence des différentes parties et de
I'administration. La seule trace écrite de ce travail est
I'inscription des plaines à régénérer (avec la collectivité
correspondante) dans fa programmation du Comité local
de développement. En pratique, I'impact de ces réparti-
tions doit être modulé :

- certaines se sont transformées en bail à durée limitée
(cinq ans) ;

- dans d'autres cas, le pouvoir traditionnel a feint, devant
I'administration, d'accepter le partage mais celui-ci n'a
pas eu lieu ou a été modifié (surface moins grande, plai-
ne moins productive, etc.). Ces exemples montrent bien
la permanence du pouvoir traditionnel.

Gestion des terres

L'évolution la plus notable concerne les pratiques
d'exploitation avec la systématisation quasi totale de la
fauche. La présence de bottes de foin sur chaque toit de
concession ou dans chaque arbre proche d'une tente
dans un campement nomade, montre qu'un vrai droit
d'usufruit a bien été accordé à chaque exploitant, les cas
de métayage étant rares.

La plupart des décisions sont donc prises collectivement
et sous l'égide du pouvoir traditionnel : creusement d'un
canal pour accélérer et maîtriser l'entrée de I'eau, édifica-
tion d'une digue, entrée et retrait des animaux, organisa-
tion de travaux d'extension. Ces différents exemples mon-
trent la nécessité d'une institution convaincue, écoutée et
surtout capable de. faire appfiquer les décisions. Dans la
majorité des cas, les dégradations observées entre 1988
et 1992 peuvent être rapportées soit à des conditions cli-
matiques particulières sur un site, soit à la faiblesse de
cette institution.

Quant aux décisions de fauchage et de travail de régéné-
ration (repiquage après une mauvaise année), elles sont
prises au niveau individuel et ces tâches sont générale-
ment bien et régulièrement effectuées. L'attribution indivi-
duelle de parcelles offre donc la garantie d'un bon entre-
tien et d'une bonne exploitation dans le cadre des règles
collectivement fixées (1 ).

Commercialisation

Au cours de la période 1985-1987, certaines collectivités
impliquées dans le programme de régénération ont eu
des effectifs de bétail très réduits, d'où un surplus de
fourrage. Deux systèmes de valorisation de ce surplus
ont été observés :

- location d'une partie de la bourgoutière à un troupeau
étranger;

- vente du fourrage sur fe marché de Tombouctou.

Cette deuxième modalité ne s'est pas démentie depuis
puisque d'une part, la période de vente du fourrage cor-
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respond à la période de soudure où tout revenu monétai-
re prend une grande valeur et d'autre part, le prix obtenu
est intéressant, le revenu à I'hectaie étand deux fois
supérieur à celui dégagé par fa pâture directe.

La filière de commerciarisation associe des producteurs,
des plroguiers qui transportent le bourgou depuis tes
sites fjojgn*, des âniers qui font tes deriiers kitbmètres
fusqu'a tombouctou, des vendeurs, des commerçants
qui font crédit par avance sur récolte.

En conclusion, cette filière s'est créée sans aide, mon-
trant que lorsqu'un marché existe, I'ensemble des opéra-
teurs a la capacité de s'organiser.

Autres initiatives

Depuis la période 1970-lgg5, les activités humaines se
concentrent petit à petit sur la frange fluviale. Les agricul-
tgur-s songhai, maintenant propriétaires de b?tair,
côtoient les éleveurs Tamacheq et Maure qui diversifient
leurs activités. chacun de ces groupes évotue vers un
type commun d'agro-éleveur qui associe la riziculture irri-
guée et l'élevage plus ou moins transhumant en fonction
des conditions climatiques.

Par ailleurs, on constate l'apparition d,initiatives indivi-
duelles, concrétisées sur le plan foncier par une conces-
sion à l'écart du village où le promoteur mène des activi-
tés intégrées d'agriculture et d'élevage. cette évolution, à
côté des structures collectives classiquês, préfigure peut-
être la manière dont la production seia orgânisèe à iave-
nir sur la frange fluviale du Niger, du moini au Mali.

Domaine du foncier

Activités de régénération
et droits fonclers traditlonnel et moderne

Lorsque les possibilités de règlement direct de litiges
go.ur I'usage de la terre entre ies pouvoirs traditionnels
échouent, ceuxri font appet à I'arbitrage de I'Etat (voir
encadré). Mais celui-ci n'assume pas cette responsaËintg
9t ry tranche pas, il renvoie les powoirs traditiônnels dos
à dos, perdant I'opportunité de jôuer un rôle moteur dans
lbrganisation foncière. En I'absence de clarté de la part
de I'Eùat, la règle coutumière qui prévaut le plus souvent
est celle de la mise en valeur, édictée par lei populations
d'agricufteurs et défavorable aux activités d'éievâge. Les
seuls documenùs de I'administration ayant accompagné
le programme de régénération sont les inscriptiond oâns
l9s programmations du Comité focal de développement.
ces documents ont valeur d'autorisation oe rélen érer,
mais restent dépourvus de toute valeur foncière, âu sens
juridique. cette situation deviendra de plus en plus diffici-
le à gérer avec te temps :

- la concentration des activités sur la frange fluviale va
entraîner une augmentation des conflits ;
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- les.promoteurs d'activités de régénération risquent de
se décourager en I'absence de garanties de sécùrité fon-
iière reconnues valables pour tous ;

- à I'inverse, des pseudo-activités de régénération ris-
quent d'éclore un peu partout, dans un but de marquage
du territoire.

.un.statut pour les zones régénérées est nécessaire pour
limiter ces inconvénients. lf doit faire référence à'des
données techniques (critères de zones régénérées) et à
des données foncières (droit d'usage, propriété). La
reconnaissance d'une propriété collective gérée pâr le
pouvoir traditionnel semble la solution la plus simplè pour
surmonter les contradictions actuelles. Néanmoins,
I'apparition d'initiatives personnelles prometteuses doit
aussi être encouragée. Une possibilité d,appropriation
individueffe doit donc aussi exister.

Régénération et nomadisme

Le mode de relation à la tene est traditionnellement diffé-
rent chez les nomades et chez les agriculteurs. Histori-
quement, les nomades ne se sentent pas propriétaires de
la terre, dont il ne font que prélever la production sans la
travailler. comme le montre I'exemple du confrit rapporté,
ce temps semble révolu. Le travail de la terre pour la
rolgénération a développé le sentiment de propriété ton-
cière. En corolfaire, la nécessité d'un entretien des zones
régénérées a sans conteste un etfet de sédentarisation
des groupes nomades.

CONCLUSION

Le programme de régénération des bourgoutières dans
le Cercle de Tombouctou au Mali est uh exemple de
lutte, localement réussi, contre la dégradation des res-
sources naturelles. [a capacité de la poputation à entre-
tenir et à augmentsr les surfaces initialement rfuénérées
en est fa preuve. Plusieurs facteurs de réusiite sont
réunis : le programme répond à une demande effective,
la plus-value apportée par I'activité est forte, I'activité
n'sst pas exigeante en temps de travail, enfin la tech-
nique est simple et sans infants.
Dans la majorité des cas, le pouvoir traditionnet a été
I'interlocuteur principal. lf est ditficilement contoumable,
tant cette action est liée aux traditions et aux règles fon-
cières qui en découlent. Mais d'autres opérateurs indM-
duels émergent maintenant et doivent être considérés
aussi comme des partenaires potentiels qu'il faudra intâ
grer à part entière. Quant aux facteurs de risque qui
menacent ces rfuénérations, ce sont :

- la possibilité d'une nouvelle dégradation climatique ;

- un manque de sécurisation foncière qui fragifise les
résuftats.

La création d'un statut pour les zones régénérées est
donc indispensable à la pérennité et à t'ampfification de
cette ressource naturelle.
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