
Le bois a u  Sahel : un enjeu environnemental 
majeur d a n s  la zone Office d u  Niger a u  Mali 

p a r  B é n é d i c t e  T H I B A U D *  

Situé au coeur du Sahel malien, dans une région essentiellement rurale, l 'office du Niger est l 'un des 
plus anciens et des plus importants projets d'aménagement hydro-agricole d'Afrique subsaharienne 
(carte la). Fruit d'un grand rêve colonial, il a été fondé en 1932 par l'ingénieur français Bélime après 

la découverte d'une vaste vallée fossile (Schreyger, 1983). L'existence de cette ancienne plaine 
d'inondation à l'ouest du delta central nigérien, d'un réseau de falas (dé fluents fossiles), 

et d'un pendage faible mais général vers le nord-est, ont été jugés suffisamment favorables 
pour qu'un projet d'aménagement de casiers, irrigués et drainés par gravité, puisse voir le jour. 

Le schéma d'aménagement initial prévoyait ainsi la mise en valeur de 950 O00 ha de terres irriguées, 
à partir de la dérivation d'une partie des eaux du Niger, grâce à la construction en aval de Ségou 

du barrage de Markala (carte la). 

Les principaux objectifs étaient alors de satisfaire encadrés. Les investissements considérables 
les besoins en coton de l'industrie textile françai- mobilisés pour la réalisation des aménagements 
se, et d'assurer la sécurité alimentaire en riz des hydro-agricoles n'étant pas à la portée des 
régions sahéliennes de I'AOF. Mais en 1980, cin- colons, c'est donc I'Etat (colonial puis indépen- 
quante ans après sa création, l'office du Niger dant) qui en a assuré la charge par le biais de I'en- 
n'avait toujours pas atteint les objectifs initiaux ; treprise Office du Niger. L'Office avait la maîtrise 
seuls 60 000 ha étaient irrigués dont 113 étaient du foncier (parcelles concédées aux colons à titre 
même laissés à l'abandon. La culture du coton précaire seulement), et il détenait le crédit et 
dont les rendements moyens avaient à contrôlait la production, il définissait les proto- 
une tonne de coton-graine par hectare fut aban- c o l e ~  de culture, et f0~rnisSait les intrants et les 
donnée en 1970 au profit du riz et de la canne à boeufs de labour. Enfin, la gestion de l'eau et des 
sucre. Les rendements moyens de paddy qui aménagements lui appartenait. 

avaient rarement atteint 2 Vha étaient à leur À la fin des années 1970, les objectifs et les modes 
niveau le PIUS bas, avec à peine 1,6 Vha. L'îlot de de fonctionnement de l'office du Niger sont enfin 
prospérité dont rêvait I'AOk le " grenier à riz " remis en cause. En 1984, les bailleurs de fonds, 
espéré dès 1961 par I'Etat malien apparaissait I'Etat malien et l'entreprise Office du Niger, déci- 
comme un " mirage du développement " (Tricart dent de différer l'aménagement de nouvelles sur- 
& Blanck, 1989). Enfin, les échecs répétés en faces irriguées et de donner la priorité à I'intensi- 
terme de production n'ont fait qu'accroître le fication de la riziculture sur les casiers existants 
mécontentement des colons de l'office (endette- (carte Ib ) .  Les travaux de réhabilitation des infra- 
ment généralisé, abandon pour certains). Recru- structures, de réaménagement du parcellaire, et 
tés de force à l'origine (en Haute Volta et au sud la vulgarisation de techniques intensives entre- 
du Mali), ces paysans, installés dans une centaine prises par les projets Arpon (projet d'amélioration 
de villages abritant 10 000 familles, restaient très de la riziculture mis en place dans les secteurs de 
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Niono et de Kokry dès 1982) et Retail (projet 
démarré en 1986 dans le secteur Sahel, du nom 
du canal irriguant le périmètre aménagé), vont 
permettre d'envisager une mise en valeur plus 
rentable. 

Dès les premières années, le succès des réamé- 
nagements est incontestable ; les rendements 
sont doublés, et les mesures accompagnant I'in- 
tensification sont vécues par les paysans comme 
un " affranchissement ". Mais, en dépit des bons 
résultats économiques relevés, de nouvelles 
incertitudes apparaissent dans l'ensemble de la 
zone Office (périmètres irrigués et zones sèches 
alentours). Les processus de dégradation des 
écosystèmes observés au cours de la dernière 
décennie, connaissent une recrudescence certai- 
ne. La dégradation des sols par alcalinisation et 
sodisation (Bertrand et al., 1993) affecte près de 
30 % des terres dans la zone de Niono. L'intensifi- 
cation des coupes de bois autour des périmètres 
irrigués devient très préoccupante. Le problème 
de l'approvisionnement en bois de ces périmètres 
est ancien (Wilson et al., 1983). Le bois reste la 
principale source d'énergie domestique dans la 
zone de I'Office du Niger. L'accroissement de la 
population, corrélative au décollage économique 
des périmètres irrigués, engendre une extension 
des défrichements, et une demande croissante en 
bois de chauffe et en bois d'œuvre. La satisfaction 
des besoins en bois de chauffe n'est nulle part 
réalisée : 77 % en zone non aménagée et seule- 
ment 36 % en zone aménagée (Etude environne- 
mentale, 1999). A cela s'ajoutent des prélève- 
ments accrus pour l'alimentation du bétail. L'in- 
tensification rizicole a en effet favorisé I'augmen- 
tation du cheptel bovin au sein des périmètres ; 
troupeaux venant s'ajouter à ceux des éleveurs 
traditionnels. 

La poursuite des réaménagements et l'extension 
des périmètres font craindre le pire car les séche- 
resses des années 1970 et 1980 ont fortement 
augmenté le taux de mortalité des ligneux, au 
point que la collecte de bois se résume bien sou- 
vent en un ramassage de bois mort. Cependant, 
les besoins sont tels, que se multiplient désor- 
mais les coupes de bois vert dans certains sec- 
teurs (Macina) (carte la). Un véritable dilemme se 
pose aujourd'hui à L'Office du Niger entre, le 
développement économique suscité par les 
réaménagements, et la préservation des res- 
sources ligneuses. En outre, le développement 
anarchique d'un commerce autour du bois rend 
de plus en plus impératif la mise en place d'une 
organisation réglementée de l'exploitation fores- 
tière. L'enjeu est de taille car il conditionne à 
moyen terme l'avenir de ces périmètres irrigués, 
mais aussi celui des régions sèches alentours. Les 
espaces considérés ici sont ainsi particulièrement 

révélateurs des problèmes qui se posent, en zone 
sahélienne, en matière d'approvisionnement en 
bois. Cependant, ils sont ici exacerbés en raison 
d'une conjugaison de facteurs : accroissement 
démographique élevé, et quasi absence de bois 
villageois au sein des périmètres (I'approvision- 
nement en bois n'a jamais été pris en compte 
dans l'histoire mouvementée de I'Office du 
Niger).Tous les scénarii envisagés par les études 
les plus récentes (Konandji, 1998) montrent, à des 
degrés divers, une progressive mais constante 
déforestation de l'ensemble de la zone Office. 
L'extension des réaménagements apparaît bien 
compromise. Or, l'amélioration de la sécurité ali- 
mentaire du Mali dépend en grande partie de ces 
périmètres irrigués. La gestion du bois dans la 
zone Office du Niger n'est pas seulement un 
enjeu environnemental ; il est aussi un enjeu éco- 
nomique national. 

I - L'INTENSIFICA'I'ION AGRICOLE AU SEIN 
DES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS : 
üNE MENACE POUR LES ÉCOSYSI'ÈMES 
Si le succès des réhabilitations est manifeste pour 
certains exploitants de I'Office du Niger, de nou- 
velles difficultés se profilent. L'augmentation des 
revenus tirés de l'intensification par certains rizi- 
culteurs induit des investissements extra-agri- 
coles. Pour les paysans qui n'ont pas pu bénéfi- 
cier des effets de la " révolution verte ", la 
recherche de ressources complémentaires 
devient une nécessité. Dans ce contexte, la crois- 
sance de la demande en bois, en partie corrélati- 
ve à l'accroissement démographique observé 
depuis le début des réaménagements, soulève de 
graves interrogations quant au devenir des éco- 
systèmes sahéliens environnants. 

A. Le succès des réhabilitations : un réel essor 
agronomique et économique 
Les surfaces réaménagées depuis le début des 
années 1980 sont estimées à près de 28 000 ha, 
soit environ la moitié des périmètres irrigués 
(Ministère du Développement Rural, 19981, (carte 
Ib).  La réussite agronomique est spectaculaire si 
l'on considère les rendements en riz : les rende- 
ments moyens de paddy ont triplé entre 1983 et 
1994 (Jamin, 1996). Les enquêtes villageoises réa- 
lisées dans les secteurs de Niono et de N'Débou- 
gou (missions déc. 1998 et mars 2000) ont mon- 
tré que des rendements de 8 voire 10 tlha ont 
même été atteints les meilleures années. Dans le 
même temDs, la remise en valeur d'une partie des 
terres, qui avaient été laissées à l'abandon, a per- 
mis d'augmenter les superficies cultivées de près 



de 30 %. Les progrès enregistrés en matière de 
production sont directement liés aux change- 
ments techniques et institutionnels intervenus. 
Grâce à des travaux de curage, de recalibrage des 
canaux, de planage des parcelles, la maîtrise de 
l'eau (indispensable à l'intensification) est main- 
tenant une réalité. L'entretien est quant à lui 
garanti par la création d'un fond spécial, alimenté 
par les redevances payées par les paysans. Le 
repiquage du riz a été imposé, et l'introduction de 
nouvelles variétés à paille courte, ainsi que de 
fortes fumures phosphatées et azotées se sont 
généralisées. Le désengagement de I'Office, en 
matière d'approvisionnement en intrants, en 
équipement ou en crédit par exemple, a permis 
de responsabiliser les associations villageoises 
(AV) nouvellement créées. Celles-ci participent 
désormais à toutes les décisions concernant les 
villages (plan d'occupation des sols, réattribution 
des terres, etc.). Enfin, la libéralisation de la com- 
mercialisation du paddy a permis aux paysans de 
mieux valoriser leur production. Le pourcentage 
collecté par la rizerie de I'Office est passée ainsi de 
67 % (campagne 1983-1984) à 4 % seulement 
(campagne 1993-1994). 11 faut ajouter que la sécu- 
risation foncière, réalisée par l'octroi d'usufruit de 
la terre, transmissible aux héritiers à la seule 
condition de payer régulièrement la redevance, a 
contribué à faire de cette intensification une réus- 
site. C'est la raison pour laquelle, attiré par la 
perspective de revenus élevés, le nombre d'ex- 
ploitants n'a cessé d'augmenter ; il a doublé 
depuis la mise en place des réaménagements 
(Services de I'Office du Niger, 1998). 

B. Un développement agricole source de désé- 
quilibres 
La réhabilitation a renforcé un peu plus les dis- 
parités existant entre les paysans de secteurs 
irrigués et les villageois de la zone sèche alen- 
tours. Toutes les enquêtes menées près des sec- 
teurs irrigués de N'Débougou (Diambé, Sango) 
ou dans les villages plus éloignés (Siraouma, 
Monimpébougou) (carte l a )  montrent que les 
sécheresses ont réduit considérablement les ren- 
dements des cultures de mil (Thibaud & Bron- 
deau, 2001). Ainsi, les campagnes 1997 et 1998 
furent particulièrement désastreuses en raison de 
l'indigence ou de la mauvaise répartition des 
pluies. Dès la fin de la saison sèche, les greniers 
villageois sont vides ; la situation alimentaire 
devient alors critique jusqu'à la récolte suivante. 
Le départ saisonnier en direction des casiers de 
I'Office, durant les périodes de repiquage du riz et 
pendant la moisson, est devenu systématique 
pour ces villageois qui se transforment alors en 
salariés agricoles : seule façon de payer l'impôt et 
de passer le cap de la soudure. A ces paysans de 

la zone sèche, toujours oubliés par les pro- 
grammes de développement menés dans la 
région, s'ajoutent tous les autres exclus du colo- 
nat. Des colons ont été évincés après non paie- 
ment de la redevance (redevance fixée à 600 kg 
de paddy /ha). Pour l'ensemble de la zone Office, 
le bilan de campagne 1997-1998 a été marqué par 
l'éviction de 524 familles (Services de I'Office du 
Niger, 1998). Les réfugiés du nord, touchés par la 
sécheresse (Bellah, Maure) constituent eux aussi 
une main d'œuvre abondante et bon marché pour 
les riches exploitants des secteurs irrigués. Cette 
opposition croissante entre " colons employeur" 
et " non-colons salariés ", risque de poser des pro- 
blèmes d'équilibre social dans la zone Office, 
d'autant plus que les " non-colons ", résidant dans 
les villages des casiers ou à proximité, voient les 
terres irriguées longtemps convoitées, attribuées 
à des " non-résidants " en général double-actifs. 

Dans ce contexte, le ramassage et la vente du 
bois constitue une source de revenu non négli- 
geable, accessible à tous ; les espaces sahéliens 
sont alors des espaces d'approvisionnement pri- 
vilégiés. 

Au sein même des périmètres irrigués, le déve- 
loppement agricole récent n'a pas touché 
toutes les exploitations. Les écarts de niveau de 
vie se creusent toujours entre les secteurs réamé- 
nagés et ceux qui ne l'ont pas été. En zone non 
réaménagées, les revenus nets par hectare tirés 
de la riziculture ont été estimés pour la campagne 
1997-1998 à 70 000 FCFA contre près de 160 000 
FCFA en zone réaménagée (Yung &Tailly-Sada, 
1992). Or, l'inégal développement risque de per- 
durer car le coût des opérations de réaménage- 
ment est très élevé. Les chiffres présentés dans le 
Contrat Plan de I'Office du Niger (1999-2001) indi- 
quent que le coût des travaux s'est élevé à 7 500 
000 FCFA pour la réhabilitation des 8 000 ha du 
secteur de N'Débougou. L'ensemble des terres de 
I'Office ne pourra donc être touché que très pro- 
gressivement, et en fonction des disponibilités 
des bailleurs de fonds étrangers. Enfin, les diffé- 
rents réaménagements n'ont pas tous eu le 
même impact. Certains casiers des secteurs 
Niono et Kokry (Projet Arpon) n'ont pas connu 
une augmentation significative des rendements. 
L'approche Arpon a bien donné la priorité à la par- 
ticipation paysanne, mais les travaux de planage 
des parcelles furent trop sommaires. En 
revanche, l'approche Retail (secteur Niono) privi- 
légia une intensification forte et rapide de la rizi- 
culture, mais imposa une réduction des surfaces 
exploitées par les paysans. Pour une exploitation 
nourrissant 14 personnes, dont 4 travailleurs 
hommes ( c'est à dire tout homme valide de 15 à 
55 ans), les superficies en rizières sont passées de 
5 à 6 ha en moyenne à 4 ha seulement (soit 1 ha 



Carte 2 - Aires d'approvisionnement en bois des périmètres 
irrigués de l'Office du Niger (d'après Diarra1998 et Enquêtes, mars 2001) 
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par travailleur homme). Même si les AV partici- 
pent aujourd'hui à la redistribution des surfaces 
récupérées, les paysans acceptent mal la perte de 
terres. Outre le fait que ces terres libérées sont 
trop souvent octroyées à des " non-résidants ", 
l'équilibre financier de nombreuses exploitations 
s'en trouve rompu. En effet, cette perte de revenu 
s'ajoute à celle occasionnée par la perte des cul- 
tures hors-casier. Ces parcelles, adjacentes au 
réseau, mises en valeur grâce à des connections 
illicites, ou bien par les eaux de débordements 
des drains, permettaient aux colons de diversifier 
leur production en y pratiquant du maraîchage. 
Les paysans des zones sèches aux environs 
immédiats des casiers profitaient eux-aussi de 
ces eaux de débordement. Le village de Songo 
(carte la), enquêté en décembre 1998, situé en 
bout de drain, pouvait ainsi pratiquer la rizicultu- 
re ; la suppression de ces champs hors-casiers est 
dramatique pour eux car ils y trouvaient un com- 
plément indispensable aux cultures pluviales et à 
l'élevage. La remise en état du réseau de draina- 
ge n'a donc pas eu tous les effets souhaités. 

En fait, ce sont principalement les plus gros 
exploitants, anciennement installés et les " non 
résidants " qui ont tiré vraiment parti de I'intensi- 
fication. Ils assuraient déjà leur autosubsistance, 
ils y ont désormais trouvé un complément impor- 
tant de revenu. Mais pour ces paysans qui maîtri- 
sent bien l'intensification aujourd'hui, les pers- 
pectives de développement sont assez faibles 
dans l'agriculture. L'extension foncière en casier 
est limitée, le marché maraîcher commence à se 
saturer, et les cultures pluviales ne présentent pas 
un grand intérêt. C'est donc en dehors de I'agri- 
culture que ces exploitants vont utiliser les dispo- 
nibilités financières, d'où le développement 
actuel de revenus extra-agricoles (achat de bétail, 
de commerce, etc.). Le commerce du bois est 
alors perçu comme étant une activité très ren- 
table, il est facilité par la capacité d'investir dans 
des moyens de transport importants (camions et 
même semi-remorque), et par une demande en 
bois en constante progression. 

C. L'augmentation de la population entraîne une 
forte demande en bois 
Dans quatre arrondissements de la zone Office du 
Niger (Niono Central, Sokolo, Macina et Kolongo- 
tomo) (carte 2), les résultats provisoires du recen- 
sement général de la population (Office du Niger, 
19981, estimaient la population totale à 280 131 
hab. en 1997 contre 206 067 hab. en 1987, soit un 
taux d'accroissement annuel moyen de 2,05 %. 
Le nombre d'exploitations en casiers aurait quant 
à lui presque doublé en dix ans, passant de 9 282 
hab. en 1987 à 15 441 hab. en 1997. Cette aug- 

mentation est à mettre directement en relation 
avec le succès agronomique des réhabilitations. 
En effet, les plus forts taux d'accroissement se 
localisent dans les arrondissements où I'intensifi- 
cation rizicole a été la plus poussée. Ainsi, Niono 
Central connaît une croissance démographique 
de 4 % par an ; ce taux élevé s'explique par la 
conjugaison d'un accroissement naturel fort et de 
l'arrivée de nouveaux arrivants attirés par les per- 
formances économiques locales. A l'opposé, 
dans les arrondissements où la réhabilitation a 
été moins bien menée, les taux d'accroissement 
restent très modérés ; 0,7 % par an seulement 
pour l'arrondissement de Macina. Les écarts 
importants entre les différents arrondissements 
confirment que les inégalités de développement 
entre les secteurs du Kala et ceux du Macina, déjà 
perceptibles avant les réaménagements, n'ont 
fait que se renforcer. Même si les chiffres avancés 
par arrondissement masquent une grande diver- 
sité localement, il n'en reste pas moins que cette 
augmentation généralisée de la population s'est 
accompagnée d'un accroissement des besoins 
en bois. Ën effet, dans l'ensemble de la zone Offi- 
ce, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, 
l'essentiel des besoins en énergie domestique est 
toujours satisfait par le bois de chauffe et par le 
charbon de bois. Le foyer traditionnel à trois 
pierres reste encore largement utilisé, et I'intro- 
duction des foyers améliorés est très timide ; nos 
enquêtes ont montré que dans la ville de Niono, 
seulement 30 % des ménages en possédaient 
(photo 1). 

En terme de besoins, en 1998, la consommation 
annuelle de la population résidente de I'Office du 
Niger, était estimée à 168 507 t d'équivalent bois, 
soit une consommation moyenne /hab./an de 
0,57 t contre 0,40 t en 1997 (Etude environne- 
mentale, 1999). Au sein de la zone, des diffé- 
rences de consommation sont notables. Tout 
d'abord entre milieu urbain et milieu rural ; les 
secteurs urbains sont de gros consommateurs de 
bois, d'où le développement important des mar- 
chés de bois dans les villes de Niono, Diabaly ou 
Sokolo (carte 2). Enfin, en dépit d'un déficit en 
bois dans la zone inondée, la consommation y est 
supérieure (0,57 t/hab./an) à celle de la zone exon- 
dée (0,54 t/hab./an). Cette situation s'expliquerait 
en partie par une alimentation à base de riz fumé 
au feu de bois et par le développement du chauf- 
fage en saison froide dans les familles des sec- 
teurs irrigués. 

L'augmentation en bois risque de s'accentuer car 
la zone de I'Office du Niger recèle encore d'im- 
portantes potentialités hydro-agricoles. Avec plus 
de 200 000 ha potentiellement irrigables, et 
moins de 70 000 ha actuellement utilisés, le Mali 
ambitionne de porter les surfaces aménagées à 

314 tiistoricris & Gi'ogral>ties, no 379 



Épuisement des jeunes arbres par émondage abusif. Branches rabattues au sol pour l'alimentation du bétail. 
Abords des casiers, mars 2001. 

plus de 100 000 ha afin d'assurer un peu plus son 
autosuffisance et sécréter des excédents expor- 
tables. Le programme d'extension prévu (carte 
la )  favorisera l'augmentation de la population au 
fur et à mesure des nouveaux défrichements. La 
demande en bois va donc se poursuivre dans une 
zone déjà fortement soumise à toutes sortes de 
pressions (sécheresse, surpâturage, défriche- 
ments). 

II - LA MISE EN PLACE D'ühlE DYNAMIQUE DE 
DÉFORESTATION 

A. Des ressources ligneuses peu abondantes, 
affaiblies par les sécheresses 
Les boisements sont peu étendus. Les groupe- 
ments végétaux rencontrés dans la zone Office du 
Niger sont diversifiés en raison de la variété des 
substrats et de l'impact des activités humaines 
mais, ils présentent dans l'ensemble peu de véri- 
tables formations arborées. C'est à partir des 
inventaires floristiques établis par Hiernaux 
(1980), et par le PlRL (1988 et 1991). complétés par 
les derniers relevés effectués par Diarra (1998) et 
par nos constations de terrain que nous pouvons 
présenter ici les formations les plus caractéris- 

tiques de la zone. À la variété des substrats (natu- 
re des dépôts alluviaux, importance des dépôts 
éoliens) et de la topographie (qui conditionne le 
drainage), correspondent des formations bien 
spécifiques. 

Dans la plaine alluviale fossile, une savane à Pte- 
rocarpus lucens, Combretum micrantum et 
Grewia bicolor se développe dans les secteurs 
les mieux drainés, aux sols sablo-limoneux mais, 
le peuplement est assez lâche avec des taux de 
recouvrement de l'ordre de 30 %. La strate herba- 
cée discontinue est dominée par des graminées 
annuelles (Loudetia togoensis, Pennisetum 
pedicellatum) très sensibles au piétinement du 
bétail. La strate arbustive quant à elle recouvre 
plus de 40 % des surfaces ; elle est surtout repré- 
sentée par Cornbreturn micrantum et Guiera 
senegalensis. Ailleurs, quand l'engorgement sai- 
sonnier est très marqué (sols hydromorphes), la 
savane arborée s'éclaircit ; dominée par Anogeis- 
sus leiocarpus, elle atteint faiblement 10 % des 
surfaces. Elle cède le plus souvent la place à une 
savane arbustive où c développent Guiera 
senegalensis et Piliostig na reticulatum. 

Dans les dépressions fermées, gorgées d'eau 
temporairement (sols vertiques dominants), on 
peut observer une savane arbustive à Acacia 
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seyal dont le taux de recouvrement n'excède pas 
25 %. 

Lorsque des dépôts sableux existent, les couver- 
tures en ligneux tendent à diminuer ; les recou- 
vrements se situant entre 6 et 20 % sous la forme 
d'une savane arbustive à Combretum glutino- 
sum, Prosopis africana et Sterculia setigera. 
Enfin, la plaine alluviale fossile du fala de Molodo 
(carte la )  présente certaines particularités en rai- 
son de sa remise en eau artificielle. La remontée 
de la nappe phréatique dont le plafond se situe 
entre 1 et 10 mètres de profondeur, selon les lieux 
et les saisons (Bertrand, 19931, a permis le déve- 
loppement de formations arborées assez denses, 
dominées par les acacias. L'Acacia niloticaa est 
très présent puisque cette espèce occupe plus de 
20 % des surfaces dans les cuvettes où le draina- 
ge est mauvais. Dans les basses plaines mieux 
drainées, c'est Acacia laeta qui prend le relais. 

Au delà de la zone deltaïque fossile, s'étend la 
zone sèche typiquement sahélienne, où alternent 
plaines sableuses, systèmes dunaires plus ou 
moins fixés, et plateaux carapacés à cuirassés. 
Ainsi, de Siraouma à Tougou (carte 1-a), les 
plaines sableuses rencontrées portent une sava- 
ne arborée à Combretum glutinosum et à Aca- 
cia spp. La strate arborée y est très faible en rai- 
son de l'emprise des champs cultivés, et les 
plages de sol nu sont très étendues. Le plus sou- 
vent, c'est une steppe arbustive lâche ; Pterocar- 
pus lucens et Combretum spp. présents y sont 
peu nombreux. 

Dans l'ensemble, les formations ligneuses de la 
zone de l'Office du Niger sont assez peu fournies. 
Ainsi, selon les mesures effectuées par les 
équipes du PIRL (1991), le volume de ligneux par 
hectare peut être estimé entre 15 et 20 m3 seule- 
ment. 

À ce potentiel relativement réduit, se conjuguent 
les effets d'une baisse généralisée de la pluvio- 
métrie. 

L'impact des sécheresses : la savane arborée 
fait place à la savane arbustive. Les écosys- 
tèmes sahéliens ont été sévèrement affectés par 
les sécheresses de ces 20 dernières années. Les 
années 1974-1975 et 1983-1984 ont été particuliè- 
rement désastreuses d'un point de vue pluviomé- 
trique. Selon les relevés pluviométriques de 
Niono (Service d'Appui au Monde Rural, 1998), la 
baisse des précipitations atteindrait 250 m m  en 
moyenne depuis 1970. Bon nombre de forêts sont 
mortes sur pied, ce qui explique qu'aujourd'hui 
encore, la collecte de bois se résume au ramassa- 
ge et à la coupe de bois mort. En dépit de 
quelques années plus humides, les relevés plu- 
viométriques montrent qu'avec des valeurs com- 

prises entre 320 et 375 mmlan entre 1995 et 1998, 
l'assèchement climatique est toujours perceptible 
(la pluviométrie moyenne enregistrée de 1950 à 
1970 était de 620 mmlan). C'est la raison pour 
laquelle les études les plus récentes concernant 
l'évolution des formations végétales dans la zone 
Office (Diarra, 1998) montrent que depuis les 
années 1970 (date des premiers relevés par le 
PIRL), la structure et la composition floristique des 
formations en place a subi d'importants change- 
ments. 

Les savanes arborées à Pterocarpus lucens, 
Anogeissus leiocarpus et Grewia bicolor se 
sont raréfiées. La strate arborée a fait place très 
souvent à une strate arbustive constituée de 
nombreux rejets d'espèces affaiblies, tandis que 
les plages de sol nu se sont encore multipliées ; 
seule Cassia tora a pu, par endroits, les coloniser. 
En revanche, les savanes arbustives à Acacia 
seyal et Guiera senegalensis ont mieux résisté. 
Bien sûr, l'état actuel de ces formations est très 
variable au sein de la zone Office. Mais dans I'en- 
semble, la densité de pieds par hectare de la stra- 
te arborée a baissé de moitié (Diarra, 1998). La 
diminution de la hauteur des arbres (4 m en 
moyenne aujourd'hui contre 7 m lors des pre- 
miers relevés) et de la taille des troncs (les troncs 
de diamètre supérieur à 10 cm sont rares) est 
généralisée (Diarra, 1997). Cet affaiblissement du 
couvert arboré a été constaté lors de nos dépla- 
cements dans la zone sèche autour deTougou, de 
Siraouma, et au nord de Monimpébougou. Les 
arbres de grande taille étaient peu nombreux sauf 
aux abords des villages où I'on trouvait encore de 
beaux spécimens de Balanites aegyptiaca. Dans 
la brousse, hormis les acacias (Acacia seyall, les 
formations à Zizyphus mauritiana et à Boscia 
senegalensis constituaient les principales res- 
sources ligneuses. En bordure des périmètres irri- 
gués, les modifications intervenues ne sont pas 
toutes directement liées aux sécheresses. La forte 
progression d'Acacia nilotica le long du fala de 
Molodo, et l'expansion des formations arbustives 
s'expliquent par la remontée artificielle de la 
nappe phréatique. L'influence est très nette 
puisque au fur et à mesure que I'on s'éloigne du 
périmètre irrigué, la densitBet la taille des forma- 
tions ligneuses diminue. A l'opposé, certaines 
espèces ont presque disparu dans les dépres- 
sions gorgées d'eau. Les groupements à Ptero- 
carpus lucens, Grewia bicolor et Combretum 
ghasalense sont morts par asphyxie ; ils ont lais- 
sé la place à une végétation de marécage. Enfin, 
il faut noter que l'amélioration de réseau de drai- 
nage a eu bien d'autres effets pervers. Ainsi, dans 
les dépressions, le déversement des eaux usées 
polluées chimiquement, conjugué à la remontée 
de la nappe, ont rendu les terrains impropres à la 
culture et les pâturages inutilisables. Si aupara- 



vant, les éleveurs se plaignaient qu'il n'y avait pas très prisés par les troupeaux devenus trop nom- 
d'eau pour permettre I'ex~loitation de ces zones. breux. 
aujourd'hui,. ils constatent qu'ils y trouvent de 
l'eau mais sans pâturage! La surexploitation des parcours pastoraux : les 

ligneux sont très sollicités. 
Des ressources ligneuses existent bien autour des 
périmètres irrigués mais, celles-ci sont peu nom- 
breuses, et ont été fragilisées par les sécheresses. 
II faut ajouter que les dégradations observées 
dans la zone de l'office, sont beaucoup plus mar- 
quées au nord et à I'est du Kala, c'est à dire, dans 
les secteurs de Niono, Kolodougou, N'Débougou 
et Kouroumari : les écosystèmes sahéliens y sont 
très sollicités. 

B. Des écosystèmes sahéliens trop sollicités 
Les défrichements se multiplient et la dégrada- 
tion des sols s'accélère. 

Les sécheresses, outre leur impact direct sur les 
formations végétales, ont eu des répercussions 
désastreuses sur les cultures pluviales de la zone 
exondée. Lors de nos déplacements dans la zone 
sèche, nous avons pu constater que l'état de sur- 
face des zones sahéliennes était fortement dégra- 
dé. Les croûtes de battance étaient nombreuses 
sur les sols décapés, et les traces de ruissellement 
en nappe, prolongées par de nombreuses inci- 
sions dès que la pente s'accentuait, étaient 
visibles. Les remobilisations éoliennes affectaient 
même les espaces fortement dévégétalisés. Le 
nombre important de parcelles abandonnées 
semblait considérable. Selon les villageois ren- 
contrés, les champs avaient dû être laissés en 
jachère car ils étaient trop épuisés pour permettre 
une récolte même médiocre. L'indigence des 
pluies ne permet plus aujourd'hui d'obtenir des 
rendements élevés en mil, si bien que les terres 
les moins fertiles sont délaissées au profit des 
meilleurs sols. L'intensification agricole est restée 
faible pour les cultures sèches. La satisfaction des 
besoins nouveaux en céréales (en raison de I'ac- 
croissement démographique) s'est donc faite 
essentiellement par une extension des défriche- 
ments. C'est ce que nous avons pu constater 
entre les villages de Diambé et Sango au nord de 
N'Débougou. Si l'on estime qu'il faut entre 0,23 et 
0,33 ha pour produire les 166 kg de mil nécessai- 
re pour assurer au moins deux repas d'une per- 
sonne au cours d'une année, entre 1977 et 1997, 
ce sont pas moins de 28 000 ha qui ont été défri- 
chés au détriment des formations naturelles 
(Diarra, 1998). En fait, depuis les sécheresses, I'oc- 
cupation de I'espace et les modes de reconstitu- 
tion naturelle de la fertilité des sols par la jachère 
ont été bouleversés. Ces changements sont par 
ailleurs plus prononcés à I'est des périmètres irri- 
gués. La densité des villages y est la plus élevée, 
et ces espaces sont aussi des terrains de parcours 

La diminution de I'espace pastoral constitue une 
lourde menace pour les ressources naturelles de 
l'ensemble de la zone. En effet, la sécheresse per- 
sistante a encore aggravé l'absence de gestion 
des troupeaux et a perturbé le rythme de la trans- 
humance et les itinéraires traditionnels. 

Tout d'abord, les troupeaux restent moins long- 
temps sur les pâturages d'hivernage car les 
mares sahéliennes s'assèchent plus vite que par 
le passé. Sans eau à proximité, un pâturage est 
inutilisable, or les puits villageois ne peuvent pas 
répondre aux besoins en raison d'un abaisse- 
ment très important du niveau d'eau en saison 
sèche. Dès le mois de novembre, les bergers doi- 
vent amener leurs troupeaux vers d'autres lieux 
d'abreuvement. De plus, l'extension des surfaces 
cultivées pour pallier la chute des rendements en 
mil, s'est souvent effectuée en bordure des pistes 
de transhumance empruntées par le bétail (les 
bourthols). Les parcours traditionnels des trou- 
peaux se sont trouvés désorganisés, et les conflits 
se sont multipliés. 

L'intensification réalisée dans les périmètres irri- 
gués a aussi contribué, indirectement, à la réduc- 
tion et à la dégradation des espaces pastoraux. En 
effet, dès le début du mois de juin, la mise en 
place des pépinières de riz chasse le bétail des 
zones irriguées avant que les premières pluies 
n'aient permis la regénération des pâturages 
sahéliens et la recharge des points d'eau. Les 
espaces pastoraux utilisables étant insuffisants 
pour satisfaire à la fois les besoins des troupeaux 
villageois, et ceux des riziculteurs-éleveurs, le 
bétail doit alors patienter dans des zones d'atten- 
te aux abords des casiers. Mais, c'est surtout en 
fin d'hivernage, que se posent les plus grandes 
difficultés. Faute de pouvoir rester dans la zone 
sèche, l'ensemble des troupeaux se dirige vers les 
périmètres irrigués. La récolte et le battage ne 
s'achevant qu'en décembre, voire en janvier, le 
bétail doit de nouveau être maintenu en bordure 
des casiers. Or, les surfaces d'attente se sont 
rétractées (installation de nouveaux villages, etc.). 
Une telle concentration d'animaux aux abords 
des casiers contribue à la dégradation de ces 
aires piétinées. A titre d'exemple, au ranch de 
Niono, suite à l'augmentation de la charge ani- 
male, il s'est produit un compactage du sol parti- 
culièrement néfaste sur les sols limoneux et argi- 
leux. La diminution de la porosité, résultant du 
tassement, a contribué à augmenter le ruisselle- 
ment ; la végétation moins bien alimentée en eau, 
s'est détériorée de façon significative. Les forma- 



tions à Pterocarpus lucens sont ainsi passées de 
10 % en 1977 à 4,5 % en 1998, et le pourcentage 
de sol nu est, quant à lui, d'au moins 50 % aujour- 
d'hui (Diarra, 1998). Au total, le couvert ligneux est 
passé de 15 % en 1977 à moins de 4 % ; certains 
peuplements tels ceux à Acacia nilotica ont 
même disparu. 

La présence constante du bétail entraîne donc des 
changements dans la composition floristique des 
espaces parcourus, et l'arbre paye un lourd tribut. 
Le fourrage aérien procure une nourriture d'ap- 
point très riche en azote (Hiernaux, 1980). mais les 
pratiques d'émondage utilisées pour mettre le 
fourrage ligneux à la portée du bétail, entraîne fré- 
quemment la mort des arbres. Les branches, mal 
coupées, rabattues sur le sol, sont alors beaucoup 
plus sujettes aux maladies (attaques bacté- 
riennes, champignons), aux feux, et quand 
l'émondage est excessif, l'arbre meurt par épui- 
sement (photo 2). Enfin, le piétinement par le 
bétail compromet fortement la régénération natu- 
relle par les jeunes plants. 

Cette pression exercée par le bétail sur les res- 
sources ligneuses (une des principales source de 
fourrage en milieu sahélien) tend à s'accroître en 
raison de l'augmentation non contrôlée des ani- 
maux au sein des périmètres irrigués. 

L'augmentation du cheptel bovin dans les péri- 
mètres irrigués : une menace supplémentaire 
pour les écosystèmes sahéliens. 

Le rythme d'accroissement du cheptel bovin de la 
zone Office, estimé à 15 %/an en moyenne en 
1993 (Thibaud & Brondeau, 2001), s'est encore 
accéléré ces dernières années pour atteindre des 
taux de 20 %/an (Diarra, 1998). Considéré par Le 
Masson (1997), comme une " véritable bombe à 
retardement ", cet accroissement très rapide du 
cheptel bovin pose déjà de graves problèmes, 
tant pour l'équilibre écologique de la région que 
pour la stabilité des sociétés rurales, secouées par 
des conflits de plus en plus nombreux à propos 
du bétail. II est difficile d'évaluer les effectifs en 
bétail : les chiffres avancés par les paysans sont 
souvent inférieurs à la réalité, dans la mesure où 
il existe un impôt par tête de bétail. Les 160 000 
têtes comptabilisées lors de l'étude environne- 
mentale de I'Office du Niger (Diarra, 1998), nous 
semblent élevés car les services de l'élevage de 
I'Office en comptaient à peine 100 000 en 1993 
(Thibaud & Brondeau, 2001). Néanmoins, quels 
que soient les chiffres réels, I'accroissement, très 
important du cheptel, accentue les difficultés de 
gestion des parcours pastoraux. L'importance 
prise par l'élevage dans la zone de l'office, s'ex- 
plique, pour la zone exondée, par la reconstitution 

Près de Niono, mars 2001.Transport du bois à destination du marché. 



des troupeaux décimés par les sécheresses pas- 
sées. Dans les périmètres irrigués, I'accroisse- 
ment du bétail relève directement des effets de 
l'intensification rizicole. En effet, la possession 
d'un troupeau demeure très valorisante, et consti- 
tue une épargne sûre et rentable. Selon Le Mas- 
son (1997), le rendement annuel financier appor- 
té par un troupeau, serait de 13 %, alors que le 
taux de rémunération dans une structure 
d'épargne monétaire, plafonnerait entre 5 et 10 %. 
Enfin, compte tenu de la difficulté d'extension en 
riziculture, les colons préfèrent investir dans 
l'achat de bétail. Or, l'élevage n'a jamais été pris 
en compte dans les périmètres irrigués. Même la 
présence, pourtant indispensable, de boeufs de 
labour n'a pas conduit à la reconnaissance de 
l'existence de l'élevage dans les exploitations des 
riziculteurs. L'absence de zones de parcage, de 
couloir de passage, et surtout le faible intérêt 
porté aux cultures fourragères, rendent aujour- 
d'hui la gestion de ces troupeaux, de plus en plus 
nombreux, très difficile. Cependant, on peut noter 
que si les programmes de réhabilitation à leurs 
débuts, ne tenaient pas compte l'élevage, les 
réaménagements actuels insistent sur la nécessi- 
té d'une diversification en matière de production 
: les cultures fourragères sont vivement encoura- 
gées. Les tentatives d'intensification en matière 
d'élevage, sont en fait peu nombreuses, les pay- 
sans préférant investir ailleurs, là où la rentabilité 
est assurée tout de suite : le commerce du bois 
prend, dans ce contexte, une place majeure. 

III LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE GESTION 
DES RESSOURCES FORESTIÈRES SONT PEU 
ENCOURAGEANTES 
A. Le commerce du bois est en pleine expansion 
L'étude de l'exploitation forestière est difficile car 
c'est le secteur le plus informel parmi toutes les 
activités de la zone. II n'existe qu'une seule asso- 
ciation d'exploitants de bois à Niono, crée en 
1996, et qui ne regroupe que 83 membres. 
Chaque individu ou groupe d'individus peut à 
tout moment, s'improviser exploitant forestier 
pour le bois de chauffe ou le bois d'œuvre, sans 
oublier que les prélèvements effectués pour la 
pharmacopée ont pris un essor après la dévalua- 
tion du FCFA. 

Tout d'abord, il faut rappeler que, la collecte et la 
vente de bois, touche toutes les catégories et 
toutes les zones (inondée et exondée). Cette acti- 
vité a été significative dès le début des années 
1970 pour le Kouroumari : zone très peu pourvue 
en ressources ligneuses, située au nord de N'Dé- 
bougou (carte la). Ailleurs, le développement de 

l'exploitation forestière est à coroller avec le 
début des réaménagements. Dès 1980 pour le 
Macina et plus récemment pour les secteurs de 
Niono et N'Débougou. Outre les ménages qui col- 
lectent directement leur bois par ramassage de 
bois mort et par coupe, dans la brousse proche, 
c'est la multiplication du nombre d'exploitants 
forestiers qui devient préoccupante. Ils approvi- 
sionnent, soit directement, soit par l'intermédiaire 
de revendeurs, les marchés. Ils travaillent aussi à 
la commande, d'où la difficulté d'évaluation du 
trafic de bois. Enfin, ils exercent cette activité 
toute l'année, en parallèle avec leur exploitation 
agricole. 

Les bénéfices tirés de la riziculture leur ont permis 
d'investir dans ce commerce : achat de charrettes, 
de camions et même de semi-remorques pour les 
plus fortunés. L'investissement est rentable ; 
l'évolution du prix du bois de chauffe en 
témoigne. D'après nos enquêtes sur les marchés 
de la zone, les prix moyens relevés par charrette 
(l'équivalent d'une stère) n'ont cessé d'augmen- 
ter depuis 10 ans. Ainsi, d'une moyenne de 2 500 
FCFA à Niono et à Molodo en 1988, le prix d'un 
chargement est passé respectivement à 8 500 
FCFA et 5 500 FCFA, soit 340 % et 220 % d'aug- 
mentation. Pour N'Débougou, l'augmentation 
peut être estimée à plus de 170 % (6 250 FCFA en 
1988 contre 3 500 FCFA en 1998), mais c'est à Dia- 
baly, zone très pauvre en bois, que les prix ont 
subi la plus forte hausse : plus de 400 % d'aug- 
mentation. En fait, sur tous les marchés de la zone 
Office, le prix très élevé s'explique par les difficul- 
tés d'approvisionnement suite à la raréfaction de 
la ressource dans les zones les plus proches des 
périmètres irrigués. II faut aller de plus en plus 
loin aujourd'hui pour atteindre les lieux de coupe. 

B. Des zones d'approvisionnement de plus en 
plus éloignées et de plus en plus vastes 
Dans les villages visités de la zone exondée 
(Siraouma, Sango, Monimpébougou), les 
hommes se sont plaints de l'allongement de la 
durée du transport pour se ravitailler en bois. 
Aujourd'hui, il faut parcourir au moins 10 km pour 
trouver du bois à couper, et compte tenu de I'uti- 
lisation des charrettes, les hommes ont dû rem- 
placer les femmes dans cette activité qui leur était 
jusque là dévolue. Pour ces villageois, c'est un 
souci supplémentaire mais, comme la demande 
en bois est très forte dans les secteurs irrigués, ils 
ont saisi l'opportunité d'accroître leurs revenus 
en pratiquant eux aussi le commerce du bois, ce 
qui contribue défavorablement au renouvelle- 
ment de la ressource forestière. Pour la zone inon- 
dée, la nécessité de recourir aux importations de 
bois est systématique. Les aires d'approvisionne- 



ment des principales villes, schématisées sur la 
carte 2 sont très vastes. Les zones concernées, 
formées par 3 cercles autour de Niono, Diabaly et 
Macina occupent une superficie d'environ 1 550 
000 ha. Le bassin d'approvisionnement de Niono 
est le plus étendu en raison de l'importance de la 
population résidente. Le secteur de Niono est très 
déficitaire, les ressources ligneuses, aux abords 
des périmètres, sont très dégradées, et c'est 
ailleurs, qu'il faut aller chercher le bois. Nos 
enquêtes personnelles, complétées par celles de 
Favron (2001), ont montré que les aires d'appro- 
visionnement étaient très éloignées. Outre les 
apports extérieurs à la zone de I'Office (Ségou 
principalement), une partie des stocks provenait 
de l'arrondissement de Sokolo à l'ouest mais, 
pour l'essentiel, les arrivages venaient des zones 
exondées situées à I'est. Ce sont les zones autour 
deTougou, de Monimpébougou (carte 21, situées 
à plus de 65 km qui sont les principales pour- 
voyeuses en bois. La pression sur les ressources 
y est très élevée ; ce que nous avaient confirmé 
les déplacements dans cette zone. Les constata- 
tions sont identiques pour la partie orientale du 
bassin de Diabaly. La situation de Ké Macina 
(carte 2) est particulière. La demande en bois y est 
aussi élevée mais les prélèvements s'effectuent 
moins loin, autour de Monimpébougou. Dans 
cette partie nord du Macina, les coupes de bois se 
multiplient pour alimenter le marché de Niono. 
Enfin, les forêts classées de IMacina contribuent 
elles aussi, malgré les mises en défens, au ravi- 
taillement des secteurs irrigués. Les ponctions y 
sont telles que des projets de gestion participati- 
ve y sont actuellement développés, pas toujours 
avec succès. 

C. La crise du bois énergie s'installe dans la 
zone de l'Office du Niger 
La dégradation des ressources ligneuses est pré- 
occupante dans l'ensemble de la zone Office. 
Dans certains secteurs d'approvisionnement, au 
nord de Macina, et à I'est de Diabaly, dans une 
moindre mesure autour de Sokolo et de Kologo- 
tomo, la mortalité des ligneux atteindrait 50 % en 
raison essentiellement de la surexploitation. Les 
coupes de bois vert, de plus en plus fréquentes, et 
la dégradation des sols des espaces pastoraux 
compromettent la régénération du couvert végé- 
tal dans cette zone faiblement arrosée. La plupart 
des villages de I'Office se sont entourés d'un 
désert ligneux, dont le rayon s'accroît d'année en 
année. Selon un paysan de I'Office : " si aupara- 
vant, on pouvait avoir trois charretées de bois par 
jour avec un âne, aujourd'hui, il faut trois jours 
pour avoir une charrette avec deux ânes ". 
Si l'on considère les bilans entre prélèvements et 

ressources, la situation est préoccupante. En effet, 
selon les conclusions de l'étude environnementa- 
le de I'Office du Niger, d'une façon générale, le 
disponible consommable a diminué de près de 10 
% en 10 ans, alors que dans le même temps, la 
consommation a presque doublé (168 000 t en 
1998 contre 98 000 t en 1987). Le bilan bois éner- 
gie est encore globalement positif pour I'en- 
semble de la zone, mais les ressources sont très 
inégalement réparties. La quasi totalité des sec- 
teurs irrigués est déficitaire, la production annuel- 
le y a été estimée à 62 518 t en 1998 alors que les 
besoins dépassaient les 78 000 t (Diarra, 1998). 

Les différents scénarii envisagés à l'horizon 2010 
concernant l'impact environnemental des ,péri- 
mètres irrigués sont assez pessimistes (Etude 
environnementale, 1998). 11 en ressort que si I'ex- 
tension de la superficie aménagée se poursuit, 
passant de 60 000 ha à 100 000 ha, cela entraîne- 
ra le défrichement supplémentaire de 45 000 ha 
de formation forestière. Les ressources actuelles, 
étant majoritairement arbustives, leur productivi- 
té n'attei nant que rarement 0,5 m3/ha/an, c'est E l .  22 500 m qui seront perdus suite aux extensions, 
soit 12 % de la consommation de l'année 1998. A 
cela s'ajoutent les superficies ennoyées avec les 
nouveaux aménagements. La biodiversité conti- 
nuera de diminuer : Pterocarpus lucens risque 
de disparaître complètement. La disparition de la 
couverture végétale, encore plus étendue, aura 
une incidence chimique et physique négative sur 
les sols (Bertrand, 1993), ce qui entraînera une 
baisse de la capacité de régénération des végé- 
taux. Même si les nouveaux aménagements per- 
mettent d'augmenter la capacité productive des 
terres par rapport à la situation d'agriculture 
sèche, l'arrivée de nouveaux exploitants va enco- 
re augmenter la demande en bois énergie. Les 
prélèvements risquent donc de croître encore très 
fortement sans mesure d'accompagnement. 

Enfin, même si les extensions prévues ne sont 
pas réalisées, la surexploitation actuelle va se 
poursuivre. On estime qu'en 2010, le bois devra 
être cherché deux fois plus loin qu'aujourd'hui : 
les prix ne vont pas fléchir. Au total, les impacts 
environnementaux sont catastrophiques, même 
à court terme si aucune mesure de gestion n'est 
réellement mise en place. 

CONCLUSION 
L'Office du Niger avec ses réaménagements agri- 
coles est reconnu par beaucoup comme un pôle 
de développement important, tant pour le Mali, 
que pour la sous-région. Mais, outre l'enjeu éco- 
nomique considérable, l'approvisionnement en 
bois de la zone Office du Niger constitue égale- 



ment un véritable enjeu environnemental dès 
aujourd'hui. Pour réaliser de façon durable les 
objectifs qui lui sont assignés par le gouverne- 
ment et ses partenaires, l'entreprise Office se doit 
de développer une stratégie d'exploitation ration- 
nelle des potentialités de la zone. Or, les différents 
scénarii d'évolution envisagés laissent tous 
craindre une forte augmentation des besoins en 
bois, alors que peu de mesures en faveur d'une 
meilleure gestion du stock forestier sont prises 
dès à présent. Les reboisements sont limités, les 
énergies de substitution sont peu développées, et 
la complexité et l'imbrication des différentes acti- 
vités dans la zone rend la gestion des écosys- 
tèmes difficile. II apparaît donc indispensable 
qu'aujourd'hui, une véritable gestion concertée 
soit élaborée à l'échelle de l'ensemble de la zone 
(zone inondée et zone exondée). Nous sommes 
en effet persuadés que la résolution des pro- 
blèmes affectant les périmètres irrigués pour I'ap- 
provisionnement en bois et la gestion du bétail, 
passe en grande partie par la résolution de ceux 
de la zone sèche. En effet, le problème de I'appro- 
visionnement en bois des secteurs irrigués est 
particulièrement révélateur de l'interdépendance 
des deux types de milieux. Cependant, même si 
les effets écologiques sont les plus visibles, le 
problème forestier n'est pas le seul indicateur du 
dysfonctionnement régional. Ainsi, en matière 
d'élevage, la zone Office peu soucieuse de la ges- 
tion de son cheptel bovin, semble pourtant bien 
être la plaque tournante de la transhumance. Les 
projets d'aménagement devront inévitablement 
reconsidérer la place de l'élevage dans les sys- 
tèmes de production des riziculteurs. Enfin, une 
gestion durable des écosystèmes de l'ensemble 
de la zone ne peut être envisagée sans que des 
actions en faveur des paysans de la zone sèche ne 
soient entreprises. Ce sont les laissés pour comp- 
te du développement économique des péri- 
mètres ; l'absence de mesures pour réduire la " 
fracture sociale ", ne peut qu'aggraver les désé- 
quilibres régionaux actuels. Dans les périmètres 
irrigués, de gros exploitants enrichis par I'intensi- 
fication se lancent dans le commerce du bois très 
lucratif, tandis que dans les villages de la zone 
exondés, les petits paysans, appauvris par les 
sécheresses, doivent aller louer leurs bras pour 
passer le cap de la soudure. L'enjeu environne- 
mental qu'est la gestion du bois dans cette partie 
du Sahel malien, se double d'un enjeu écono- 
mique. L'augmentation du nombre d'exploitants 
forestiers, désireux de rentabiliser encore plus 
leurs investissements, est une réelle menace pour 
la préservation des ressources forestières car la 
demande urbaine, même lointaine (Ségou et 
même Bamako) est très forte. Les différentes 
mesures envisageables pour tenter de réduire les 

prélèvements en bois excessifs peuvent être 
mises en place dès à présent. Le développement 
de plantations villageoises et de reboisements 
communautaires au sein des périmètres débute, 
mais il doit être encouragé. Si les politiques anté- 
rieures n'ont jamais pris en compte la question du 
bois, les projets de réaménagement se doivent 
d'y remédier. Les recherches en matière d'énergie 
de substitution sont à développer également. 
Enfin, la création de marchés ruraux en bois éner- 
gie, qui a fait ses preuves ailleurs, au Niger par 
exemple, pourrait améliorer la situation actuelle . 
En l'absence de tout schéma d'approvisionne- 
ment en bois, les périmètres irrigués de l'office 
du Niger, considérés comme un pôle écono- 
mique de développement depuis les réhabilita- 
tions, risquent de devenir un îlot de prospérité 
bien précaire. 
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LE BOIS AU SAHEL : 
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL MAJEUR DANS LA ZONE OFFICE DU NIGER AU MALl 

par BénédicteTHIBAUD 

La raréfaction des ressources ligneuses dans l'ensemble des espaces sahéliens de la zone Office du Niger au 
Mali est très préoccupante. Actuellement, une véritable dynamique de déforestation se met en place à mesu- 
re que se développent les programmes de réhabilitation des périmètres irrigués. La forte croissance démo- 
graphique, suscitée par l'intensification rizicole, et par les nouveaux défrichements, engendre une demande 
accrue en bois ; principale énergie domestique utilisée en milieu rural et urbain. Les difficultés d'approvision- 
nement sont telles que se développe un véritable commerce autour du bois. De nouveaux exploitants fores- 
tiers apparaissent à mesure que la demande s'intensifie, et que les prix s'élèvent. L'extension prévue des sur- 
faces irriguées pose le problème de la satisfaction des besoins en bois-énergie ; les aires d'approvisionnement 
sont dès à présent très éloignés des principaux centres de consommation. De nombreux indicateurs écolo- 
giques montrent en effet qu'une véritable crise du bois s'installe. La biodiversité est mise à mal ; la savane 
arborée a fait place à la savane arbustive, et certaines espèces de ligneux sont même en voie de disparition. 
L'augmentation du cheptel bovin dans les exploitations rizicoles constitue une menace supplémentaire pour 
des écosystèmes sahéliens fragilisés par les sécheresses. En fait, toute une série de facteurs négatifs se conju- 
guent pour contribuer à la raréfaction des ligneux. Or, la pérennité du développement économique des sec- 
teurs irrigués dépend largement de l'utilisation des ressources en bois offertes par les espaces sahéliens. La 
gestion de ces ressources constitue un enjeu environnemental majeur pour I'Office du Niger : les extensions 
futures semblent bien compromises aujourd'hui. 

Mots clés : Sahel, Office du Niger, Mali, périmètre irrigué, gestion du bois, environnement, déforestation, déve- 
loppement économique. 

THE WOOD IN SAHEL: 
AN IMPORTANT ENVIRONMENTAL STAKE IN THE OFFICE OF NIGER AREA IN MALl 

by BénédicteTHIBAUD 

The wood stock decreasing in sahelian space is very worrying in Office of Niger area. Actually, a real defores- 
tation dynamic is starting up with the rehabilitation programs in irrigated perimeters.The high demographic 
growth, because of intensification in rice cultivation and clearance, impulse the increasing of wood needs ; 
domestic energy is always satisfacted by wood, in rural and urban areas. Forest ressources are missing in irri- 
gated perimeters so, an important business is developed about wood.The price increase and new foresters 
are appearing in the same time (rich farmers of irrigate perimeters) . New perimeters areas are expected ;the 
problem of presewation forest ressources will be critic in futur ; today, the stock of wood is already very far. 
Many ecologic indicators annonce a wood crisis. Biodiversity is compromise ;the forest structure is modified 
and some tree species disappears.The increasing of bovine herds is an other threat for sahelian ecosystem, 
affected by drought years. In fact, many negative factors are gather together and contribue to the diminution 
of wood resewation. Nevertheless, the economic development depend of sahelian environment. It is the rea- 
son why a management of forest ressources is necessary and it is the important envirenment stake today. the 
new perimeters expected are compromised. 

Keywords: Sahel, Office of Niger, Mali, rrigated perimeter, forest management, environment, deforestation, 
economic development. 
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