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English sum.mary and recom.mendations 

The AEN programme operates in a marginal area in northem Sahel under same of the most difficult and 
complex conditions an NGO can possibly do. This places particular demands on programme approaches 
and management. Overall, the programme has had remarkable and important resu.lts despite the armed 
conflict during 1991-1996 in northem Mali. This conflict, however, seriousely set back the programme in a 
crucial period. The programme is now in a difficult transitory phase. AEN-Oslo has taken the decision to 
withdraw from the Gourma. within year 2000. The idea is that a Malian NGO created by Malian AEN 
staff will take over the implementation of AEN-activities after 31. December 1999 still with funding from 
AEN-Oslo. In AEN's present policy of reorientation, focus has been placed on development to meet food 
security and social service needs, and consolidation of peace. An aim is also to contribute to the 
decentralisation process and democracy information/training. This reorientation means that the total 
budget is scaled down considerably, the number of activities are reduced, new environmental 
investments are not taken on, and the number of Norwegians in the programme has been reduced. At 
large, the team supports AEN's reorientation policy. There are constraints in implementing the new 
policy, however, in part due to problems related to the initial programme approach. 

Positive achievements 

The AEN programme has, generally speaking, responded to local needs, and had major positive effects 
on local food security and production capacities. It has had positive impacts on health and health services 
and instituted systems of education and functional alphabetisation. The programme has introduced 
technologies and facilitated a diversification in production systems and infrastructure such as wells, 
irrigation schemes, and physical infrastructure (schools, cereal stores etc.). The building of competent 
project staff is an important result of the programme, same of whom have since acquired central positions 
in Malian society. The programme had a stabilising effect in a difficu.lt political situation, and contributed 
to the peace that was finally endorsed with the seremony (burning of arms) in Timbuctoo in March 1996. 
Staff is competent and well regarded at all levels, although the competence in production oriented 
activities seems stranger than in local institution building and in dryland ecology. The organisational 
structure seems to match _programme activities well, given the priori ties made. Positive environmental 
effects arise from more area-productive systems (e.g. improved fonio plains, rice schemes, bourgou 
management). Infrastructural investments are at the moment undertaken with the input of local labour 
and technology. The logistic support is well worked out. 

Weaknesses 

The AEN programme has been large, complex and with many different components and activities 
implemented over a large area. Total investments have far exceeded what the local economy and Iocal 
structures can sustain. A main weakness with the programme today relates to lang-term economic and'" 
institutional sustainability of various activities. As a reflection of the local economy, more efforts should 
have gane into the development of the pastoral sector. The impacts of activities related to environmental _ 
rehabilitation are small compared to the costs of investments, concerning actions within reforestation, 
sand dune stabilisation, and protection of trees and pastures. A matrix has been made to illustrate the 
various results - assessing ecological, economic, and institutional sustainability of various activities 
(Annexe 7). 

Although local individual and communal capacities have been strengthened, there are few viable groups 
and institutions capable of sustaining programme activities at present, with same exceptions. The women 
groups (loans for commercial activities) and provision stores (magasin d'approvisionnement) are 
relatively successful organisations (but still subsidised). The pregramme has in various ways developed · 
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consciousness and capacity for community organisati.on. Stilla lot remains to be done regarding 
insti.tutional sustainability surrounding the management of wells, irrigation ( dams, canals, pumps), 
wetland pastures (bourgoutiers), and fonio plains. It should again be stressed that viable institutions of 
such types are very difficult and time consuming to achieve in a context where people have basically a 
nomadic and pastoral tradition. If priorities of local people are within transhumant pastoralism, 
additional problems arise in organisation and management of collective investments in settled 
agriculture. Problems in creating and sustaining collective management systems seem to stem in part 
from the dependency created through relief/food aid and the use of "food-for-work" in earlier phases of 
the pregramme, in part from other problems with the approach of AEN. Concerning certain activities 
such as the organisation and management of improved fonio-fields, bourgoutieres, rice schemes and 
wells, the pregramme lacks a clear definition of who are and who are not mem.bers of the groups and 
communities it works with. The former "food for work" approach of AEN, though contributing to short 
term food security, has clearly produced local dependency - mental and material. This is something AEN 
is dearly aware of. It's declared policy has therefore been to stop this practice, which it did in 1995. 

Recommendations 

The review team agrees with the present reorientation policy of AEN consisting of simplifying the 
approach and limiting the num.ber of activities in order to increase the capacity of fellow-up and 
monitoring. As a reflection of the local economy, higher focus should be placed on the development of the 
pastoral sector. The pregramme should continue to work out a more systematic and operational approach 
to creating local resource management organisations and institutions. This includes ways of improving 
participatory approaches. To this effect the few "success storles" among village and group organisations 
should be studied and"best practices" built upon. Inspiration should be sought from partidpatory training 
systems e.g. experimental schools/ groups based on "learning by doing" principles (cf. NORAGRIC for 
further information). Studies of tenure conflicts should be given more attention, with the long-term goal 
of improving local communication/ dialogue/ trust, and arenas for resolution of resource conflicts. Civic 
education with the objective of informing people about rights and duties could complement such 
activities. Training of own staff in ecological dynamics related to tenure and institution building is 
recommended. It is important that the Malian NGO estabished soon becomes operational and starts 
working with AEN in ample time befare the hand over. Because of sodal heterogeneity and hierarchy it 
will be difficult to have a representation of local communiti.es in the NGO, at least from the beginning. 
More detailed recommandations are provided in the report within each of the domains food security, 
environmental rehabilitation, training and organisation, health and eduction. 
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1.0 Historique du Progranune AEN-Mali et contexte actuel 

L' AEN est venu au Mali et dans le Gourma en 1984 apres une dem.ande du Gouvemement malien 
preoccupe, en cette periode de såcheresse, de la situation particulierement critique des populations de la 
zone. Les premieres actions de l'AEN se sont dåroulees sous l'egide de l'UNICEF Ouillet 1984-fevrier 
1985). Le 28. fevrier 1985, un protocole d'accord-cadre a ete signe entre le Gouvemement malien et le 
Representant de l' AEN au Mali. 

Le Cercle de Gourma Rharous a ete defini comme la zone d'intervention. C'est une zone marginale dans 
· le nord sahellen ou l'appui au developpement viable reste difficile. En 1986, la clecision de passer d'une 
aide d'urgence a un programme de developpement a ete prise. Les objectifs principaux du nouveau 
programm.e etaient: 

-damållorer les conditions de vie des populations 
-de stabiliser le milieu naturel 
-detablir des ressources durabies 

Ce choix d'objectifs a ete guide par le fait que le AEN-Mali etait finance par le Programme SSE du 
Ministere des Affaires Etrangeres en Norvege. Les deux objectifs du SSE etaient: 

-damåliorer la production des vivres et la securite alimentaire 
-dameliorer la gestion des ressources naturelles pour aboutir a un developpement durable. 

Pour preparer le passage a un programme de developpement dans le Gourma, il a ete decidå de proceder 
a un certain nombre d'etudes (inventaire des ressources, etude pastorale et sylvicole, etude sur les 
institutions et la documentation, etude socio-economique), · 

Trois sous-zones d'intervention ont ensuite ete definies: 

-la zone de la vallee du fleuve 
-la zone des lacs 
-le Gourma interieur 

Cette option a permis de deconcentrer les activites, hors de Gossi, pour les etendre sur l'ensemble du 
Gourma. Ainsi, deux nouvelles antennes ont ete creees (vallee et lacs). Done, ceci a permis d'elargir la 
zone d'intervention pour inclure la zone de la vallee du fleuve et la zone des lacs. Cette reorientation etait 
un resultat d'une constatation fait par l'etude socio-economique qu'il y a une complementaritå entre les 
diffårentes zones. 

En avril-mai 1990, s' est deroule a Gossi un atelier de reflexion sur la programmatton pluriannuelle. Les 
discussions etaient focalisees sur la question: "Comment passer d'une planification "pour" les populations 
a une planification "par" les populations?" L'atelier a abouti au programme pluriannuelle 1992-1996. 
Cependant, la rebellion et I'insåcuritå qui se sont installees dans le Gourma a partir de 1991 a perturbe 
cette programmation. Une grande partie de la population s'est refugiåe au Burkina Faso ou plus au sud 
au Mali. En 1996, la paix et la såcurite se sont råinstallees dans la zone, couronnåes par la ceremonie de la 
"flamme de la paix" a Tombouctou en mars. Suite ala reinstallation de la paix, la Norvege a finance le 
Pregramme Retour (de 5 mill. NOK) pour faciliter le retour des refugies, Ce programme est execute par 
l'AEN. 

Dans les annåes 1980, le 'food for work" avait un rOle important dans le Pregramme. En 1995, l'AEN a 
arr!te l'appui dit "food for work". Cependant, avec le Pregramme Retour, commence en 1996 et continue 
jusqu'en juin 1997, l' AEN a du accepter a reprendre le "food for work", måme si c'etait evident que cela 
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pouvait creer des problemes de participation par la suite (voir annexe 6 pour une discussion du terme 
"participation"), 

En 1995, le Programme del' AEN-Mali a ete l'objet d'une evaluation exteme. Cette evaluation a 
recommende a retenir comme objectifs du Programme: 

-la securite alimentaire 
-la protection et regeneradon de l'environnement 

· ·•-la formation et organisation paysanne · · 
-la santå 
-la paix 

La principale conclusion de l'evaluation etait que, malgrå I'insecurite, le Programme avait progresse de 
maniåre satisfaisante dans la plupart des domaines. Particulierement positives etaient les actions realisees 
en faveur de la securite alimentaire, la sante, le credit pour les femmes et l'alphabetisation, Pourtant, le 
probleme majeur identifiå par l'evaluation de 1995 etait le manque de participation et de prise en charge 
des populations dans les differentes activites, 

En 1995/961' AEN a jouå un rele impottant dans le processus de paix dans le Nord du Mali en appuiant 
un nombre de rencontres intercommunautaires (voir }'Bayo et al.1997). La presence de l'AEN sur le 
terrain pendant le conflit a aussi ete un facteur securisant important. 

En 1996, l' AEN s'est aussi engagå dans une collaboration avec UNHCR qui implique I'åtablissement d'un 
certain nombre de forages dans le Gourma. Egalement, l' AEN execute le programme PURT du CARE 
avec un financement de la Hollande (soutien aux cantines scolaires). 

Dejå avec I'atelier de Gossi en 1990, 1' AEN a commence a preparer son desengagement du Gourma. 
Cependant, ce processus s'est montre difficile principalement a cause des investissements lourds effectues 
(150-200 mill. NOK ont ete depenses depuis 1984), de la taille du budget annuel (pendant la fin des 
annees 1980 et debut des annees 1990 c'etait autour de 17-21 mill NOK, en 1997 le budget annuel est 
tombå a environ 8.5 mill. NOK)1 et de la presence importante de Norvegiens sur le terrain (il y a eu 
jusqu'å 20 Norvegiens). Paradoxalement, I'insecuritå est venu accelerer le processus de transfert de 
responsabilites aux nationaux, car pendant un an et demi dans la periode 1994-1995 il n'y avait pas de 
Norvegiens en permanence dans le Gourma et le personnel malien sur place, qui etait seulement 50% du 
personnel totala continuå I'execution du programme dans des conditions extremement difficiles. 
Cependant, depuis 1996 et la råinstallation de la paix, deux Norvegiens sont sur place en permanence 
dans le Gourma. La periode d'insecurite a joue de facon defavorable au suivi des activites a cause de la 
reduction de 50% du personnel. La faible suivi par l1AEN' pendant cette periode a eu des consequences 
nefastes sur la participation de la population. 

La gestion du Programme semble efficace par rapport aux contraintes liåes a l'appui au developpement 
dans une zone enclavee et marginale. Le Programme a maintenant une politique d1investissements 
modestes sur les sites d'intervention. Cependant, les conts de transport sont eleves, dft a la distance de 
Bamako et aux distances a l'interieur du Gourma. Un systeme de motos subventionnåes (50%) pour le 
personnel avec un remboursement sur quelques annees devait diminuer les coåts de transport. 
Cependant, le personnel n'a pas toujours voulu utiliser leur motos dans le service du Programme. L'AEN 
a aussi diminuå les coåts d1entretien des vehicules par l'etablissement d1un garage a Gossi. 

1 Cependant, il faut aussi tenir en compte qu'enjanvier 1994 le FCFA a ete devalue de 50%. Le budget de 
5 mill. NOK du Programme Retour (1. janvier 1996-1.septembre 1997) vient s1ajouter. 
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Pour la gestion du Pregramme, la tendance actuelle est a la consolidation des competences 
professionnelles de I'equipe actuelle et la creation de conditions de participation plus accentuee eta la 
rentabilisation des investissements entrepris. 

La decision est maintenant prise par l' AEN-Oslo de se retirer du Gourma le 31. decembre 1999 et si une 
nouvelle ONG malienne arrive a s'etablir et monter un pregramme convaincant, il est vraisem.blable · 
qu'un financement del' AEN sera obtenu. 

Finalement, il faut aussi mentionner I'introduction de la democratisation et la decentralisation, qui sont 
· - _ -deux processus engages pat l'Etat mallen ces dernieres annåes qui peuvent avoirun impact sur le 

· • desengagement de l' AEN et l' etablissement de la nouvelle ONG. Le processus de dåcentralisation arrive, 
apres plusieurs annees de reflexion, a un moment decisif avec la constitution de communes rurales et la 
preparatton delections locales. Le decoupage territorial des communes rurales a conduit a des 
concertations locales, une validation plus ou meins definitive et une adoption de la loi sur les communes. 
Dans ce contexte, la mise en place de la decentralisation prendra quelques annåes avant d'etre pleinement 
effective. Les structures traditionnelles continueront a jouer un rele important dans la zone. Il reste 
cependant a voir s'ils arrivent a s'integrer progressivement dans les nouvelles structures communales. 

2.0 L'objectif et lapproche de la revue du Programme 

Le principal objectif de la presente revue du Pregramme AEN-Mali est d'examiner le suivi des 
conclusions de l'evaluation exteme de 1995, ainsi que le processus de transfert des responsabilitås aux 
institutions locales et a une nouvelle ONG malienne dans le Gourma pour prendre le relais de l' AEN. Le 
bailleur de fond (NORAD) reste le principale groupe cible de cette revue, mais elle devrait aussi 
contribuer a guider le Pregramme de l'AEN-Mali dans son orientation generale. Suite aux conclusions de 
I'evaluation exteme et les tennes de references de la revue (voir annexe 2), la mission a degage les volets 
suivants a examiner: 

-Såcurite alimentaire 
-Rehabilitation de l'environnement 
-Systemes de credit 
-Formation et organisation paysanne 
-Santå 
-Gestion du Pregramme et procedure de desengagement 

Comme l'åquipe a sejournå seulement cinqjours sur le terrain (voir annexe 1), ~e evaluation predse de 
l'impact du Programmene serait pas possible. Done, I'analyse suivante se base sur une com.binaison 
d'observations, de discussions, d'impressions et de documentation. Au lieu de rentrer dans tous les 
details, I'equipe a choisi de se concentrer sur 

-1' approche du Programme 
-la viabilite economlque 
-la viabilite institutionnelle 

Ces themes, ainsi que la question du desengagement de l' AEN, ont guide la mission dans les discussions 
engagees, La periode du 9. au 14. septem.bre a ete consacråeau travail sur le terrain. Lars de cette tournee, 
I'equipe de revue composee de 
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Tor A. Benjaminsen (geographe et responsable de la mission), 
Boubacar Ba (juriste) et · 
Trond Vedeld (agro-economiste/ expert d'institutions). 

etait accompagnee de Mons Sydness (directeur del' AEN-Mali) et Rhissa Ag Mohammed Ahmed 
(directeur adjoint du Programme). 

Les membres de la mission sont reconnaissant a I' AEN et ses agents pour la bonne et efficace organisation 
de la mission sur le terrain. •·· 

3.0 L' ecosysteme instable comme une contrainte 
au developpement de la zone 

Le Gourma se situe dans le nord sahellen avec une pluviometrie instable et tres variable dans le temps et 
dans l'espace, L'economie du Gourma est domine par l'elevage extensif (le pastoralisme nomade ou 
transhumant). Ce systeme de production s'est developpe et s'est adapte, courant l'histoire, au climat 
sahellen. Aussi, la vegetadcn sahelienne s'est adaptee au climat instable. Dans les periodes humides (par 
ex. les annees 1950 et dans une certaine mesure 1988-1994), la densite des arbres et arbustes augmente. En 
periode de såcheresse, une partie de ces ligneux meurts. Les herbaces.probablement la ressource la plus 
importante pour l'economie du Gourma, suivent des fluctuations plus courtes que les ligneux. Pendant 
les annees bien arrosees, le couvert herbace est abondant, tandis qu'un manque de pluie entratne aussitOt 
un manque de påturages. 

S'ajoute a cela aussi une instabilite dans la repartition spatiale des pluies. C'est-å-dire que la såcheresse 
peut arriver dans une partie du Gourma, alors que le reste de la zone recoit de bonnes pluies. C' est 
dailleurs une situation qu'on a vu cette annee avec des pluies deficitaires dans la zone du fleuve et dans 
la zone des lacs, tandis que la zone interieure autour de Gossi et de Fintrou a recu des pluies 
satisfaisantes. Done, en bref, I'ecosysteme sahellen, la base de I'activitå economique dans la zone, est 
caracterisee par une grande instabilite, mais aussi par une råsilience importante. C'est-å-dire que les 
ressources naturelles se regenerent vite quand la pluie revient. 

4.0 Securite alimentaire 

L' AEN a fait de grands efforts pour amåliorer la securite alimentaire du Gourma. Avec les dons gratuits 
de grains et ensuite le "food for work", ainsi que la presence de 1' AEN sur 1~ terrain pendant les 13 
annees, la såcurite alimentaire des populations a court terme a augmente. A moyen terme, les actions de 
developpement tels que les amånagements des rizieres (constructions des digues, installation d'ouvrages, 
dotations de motopompes), les amenagementa des plaines a fonio (construction des lignesa cailloux), les 
pråts cheptel (traite dans le chapitre 6) et les regenerations des bourgoutieres ont amåliore la securite 
alimentaire. Pourtant, la faible participation et prise en charge des populations, un vieux souci au sein de 
1' AEN, posent la question de la viabilite de ces investissements et activites a long terme. 

4.1 Les amenagements des rizieres 

Un certain nom.bre de communautes ont ete appuyee pour mettre en valeur des anciennes rizieres ou 
pour transformer des bourgoutieres en rizieres. L'appui a porte sur des dons d'ouvrages et de 
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construction et dentretien de digues avec le "food for work". Certaines ccmmunautes ont aussi recu des 
dotations de motopompes pour mieux contrOler et mattriser le niveau d' eau dans les rizieres, 

La riziculture traditionnelle pratiquee dans la zone est un systeme tres fragile avec des risques 
considerables. Ce systeme reste totalement ala merci de la crue du fleuve. L'amålioration introduite par 
l' AEN dans la zone, representee par les ouvrages, augmente le contrOle humain sur la production, mais 
les risques sont toujours importants. En 1996, 1695 ha ont par exemple ete emblaves en riz dans la zone 
du fleuve et seulement 426 ha ont reussi, Une communaute a emblave 242 ha sans aucune production. 
Avec I'introduction des motopompes, on mante encore a un nouveau niveau de contrOle du milieu. Mais, 
ici le risque que la pompe peut tomber en panne s'ajoute, Cependant, si la pampe marche bien, elle peut 
augmenter la production considerablement. Certaines communautes avec une pompe ont transforme une 
partie de leur champs en perimetre irriguå villagois (PIV), ce qui augmente la production encore plus. 

Les motopompes sont des dotations de l' AEN ala communaute. Selen le contrat etabli (voir annexe 3), 
elles doivent etre amorties sur 5 ans, C' est-å-dire que sur 5 ans, une somme correspondant a la somme 
necessaire pour acheter une nouvelle pompe (environ 7 mill. FCFA) doit etre epargnee par la 
communaute, Cela s'est montre tres difficile, et aucune des communautes recevant une pompe n'a p-0. 
s'execercer conformement au contrat, bien qu'il y ait des communautes ayant etabli des fonds pour les 
entretiens. Est-ce par manque de rent~bilite de I'activite ou bien parce qu'ils croient que l' AEN va venir 
au secours? · 

Tant qu'il y a un bailleur de fond qui est la pour assurer la reparation ou le remplacement des pampes 
quand elles tombent en panne, ce systems peut marcher. Il semble, neanmoins, avec les conditions 
actuelles du Gourma (priorite donnee par la majorite des populations a l'elevage, enclavement de la zone, 
limitation des marehes, manque de pieces d'echanges et de personnes competentes pour les entretiens et 
les reparations), les motopompes ne scient pas viables ni economiquement ni institutionnellement. On 
peut måme s'interroger sur la viabilite de certains ouvrages et digues. Nous proposons, cependant, que 
l' AEN etudie la viabilite des motopompes plus en detail pour voir si c'est une option reelle.2 

Suite a ce probleme de viabilitå, les question liees ala main d'oeuvre eta l'organisation sociale 
s'imposent. Avec la preference accordee par la majorite de la population a l'elevage extensive, ainsi que la 
faible densite de la population, il y a un manque de main d'oeuvre dans certaines communautes donnant 
la prlorite aux aetivites agricoles pour aboutir å une intensification viable de l'agriculture. Tant que 
l' AEN payait cette main doevre pour faire le travail (confection et maintien des digues) avec le "food for 
work", elle etait disponible. Mais quand l'appui s'arrete, la main doeuvre a, en gros, le choix entre rester 
et investir d'avantage de travail dans une production agricole tres risquee, ou aller en transhumance avec 
les animaux.3 Sauvent, la deuxieme alternative est choisi. Cela a aussi de grandes consequences pour 
l'entretien des investissements. Un exemple concret d'illustration: A Banguel cette annåe, seule la riziere 
de 97 ha a ete emblavåe. Celle de 248 ha reste en jachere par manque d' entretien des digues. Cela peut 
etre causå par un manque de main d' oeuvre donnant la priori te nåcessaire ala riziculture. Une 
explication alternative ou qui s1ajoute pour expliquer la manque d1entretien serait qu~ les chefs de 1~ 
communaute sont toujours absents apres le conflit. · 

2 A Dire, ou il y a une plus longue tradition avec les motopompes, il semble que l'expårience avec cette 
technologie est plus positive et qu'il y a des motopompistes locaux capables de les reparer. 
3 De la recherche recente sur la strategie de survie des popuiations sahåliennes parle maintenant de 
strategles "opportunlstes", c'est-å-dire qu1avec un environnement naturelle, mais aussi sodo-economique, 
instable, les gens ont developpe des strategles qui consiste a chercher ce qui est disponible et s-o.r pour le 
moment au lieu de s1investir dans quelque chose d1incertain. Flexibilite et mobilite sont les principes 
guidant une telle strategie. 
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Il faut sauligner que ceci n1est pas un argument contre un appui å l1intensification agricole lå oå la 
population danne la priorite a une telle production. C'est le cas par exemple parmi les sedentaires dans la 
vallee du fl.euve. 

Mais, peut @tre pour la majorite de communautås dans la vallee du fl.euve, une plus grande population 
disponible sur place serait necessaire, par une sedentarisation ou une croissance de la population, pour 
aboutir aux investissements agricoles rentables et viables. En plus, une infrastructure mieux dåveloppee 
(rautes goudronnees, acces aux marehes) serait necessaire pour faciliter une intensification agricole. Une 
fixation des populations et la focalisation sur l'agriculture entrainerait aussi le besoin dune nouvelle 
organisation aociale. 

Cependant, une plus grande sedentarisation de la population n'est probablement pas une bonne idee a 
cause de I'insecurite ecologique, ce qui aurait des consequences nefastes pour la securite alimentaire. 
L' etude des nutritionistes du Programme de recherche SSE montre par exemple que les enfants dans les 
populations nomades du Gourma etaient nettement mieux nourris que les enfants sedentaires et qu'ils 
avaient un niveau nutritionnel comparable a celui des enfants de la population du bassin cotonnier dans 
la zone de Koutiala (Oshaug et al. 1992). 

4.2 La regeneration des bourgoutieres 

Des bourgoutieres ont ete regenerees dans la vallee du fleuve et dans certaines mares de la zone 
interieure. L'AEN a fait de cette action une condition pour avoir acces aux prets cheptel. Naus avons les 
memes impressions que I'evaluation externe de 1995 que les resultats obtenus dans ce domaine sont tres 
satisfaisants. C' est une activite qui paralt åtre bien vu et demande par les populations. C'est 
probablement aussi une activite qui est viable economiquement si elle est bien geree, surtout quand le 
prix de la botte est favorable comme å l'heure actuelle. Dans I'ensemble, les populations maitrisent la 
technique et leur interet pour cette action est bien etablie. 

4.3 Les amenagements de plaines a fonio 

Six plaines å fonio ont ete amenage dans le Gourma interieur, La capadte d'amenagement est denviron 4 
ha par plaine par an. Des camions sont necåssaires pour chercher les cailloux et le travail est actuellement 
fait avec le "food for work" dans le Programme Retour. Les lignes de cailloux construites arråtent l'eau et 
augmentent la production de fonio de facon spectaculaire. Alors, les effets sur la securite alimentaire sont 
tres positifs. Cette hausse de la production a fait beneficier aux plus demunis, les Bellas, qui sont les 
cueuilleurs de fonio. On peut, cependant, se poser la question de la viabilite de cette activite a lang terme. 
L'activite peut @tre un exemple des difficultås lies a l'organisation et le maintien des investissements 
collectives. 

.. 
Les lignes de cailloux ne sont pas suivis et entretenus par les exploitants concernås. Cela fait que des 
ravins le long des lignes sont en train de se produire sur certaines plaines. Dans les ravins, de petites 
mares se developpent, ce qui est en train de changer l'ecosysteme au micro-niveau. Des Calotropis procera 
s'installent a c0te des ravins, ce qui peut ici @tre une espece pionniere qui serait suivi des ligneux comme· 
le Balanites aegyptiaca ou autres. Ce dåveloppement diminuera la production du fonio au fur et å mesure. 
Le changement ecologique n'est peut etre pas serieux en soi (il y a un reboisement), mais le problems est 
qu'il pourra diminuer la production de fonio et miner, litteralement, les investissements entrepris. 

Alors, pourquoi les lignes de cailloux ne sont-elles pas bien suivi et entretenu? Cela peut s'expliquer par 
le fait que le fonio a toujours ete une ressource gratuite sans investissements humains hors la recolte, ce 
qui fait que la production par heure investit en travail est relativement bonne. Pourtant, il ne serait pas 
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interessant d'investir davantage de travail dans le fonio, Mais, les amenagements sont la. C' est un aquis 
qui servira les populations du Gourma pendant des annees encore. 

Le rapport d' evaluation de 1995 a souleve la question faneiere Iiee au plaines a fonio. Seulement des 
plaines sans litiges faneiers sont amenages, Cependant, les conflits peuvent aussi survenir en aval d'un 
investissement. Avec la multiplication des actions d'amenagement dans la zone, des problemes faneiers 
risquent d'apparaitre, ce qui explique la necessite d'explorer concretement des stategies en matlåre 
didenfification des sites d'amenagement afin de favoriser la viabilite des investissements et råduire 
l'emergence de conflits faneiers potentiels (Ba 1996, 1997). 

L'AEN a recemment fait un accord de cooperation avec l'UICN concernant cette activite d'amenagement 
des plaines å fonio, La contribution de l'UICN serait tout d'abord d'entreprendre des etudes (impact 
ecclogique, gestion, fonder etc.). 

5.0 Rehabilitation de I' environnement 

L' AEN intervient dans le Gourma depuis la grande secheresse de 1984: A cette epoque, la conception 
generale au Mali comme dans les milieux intemationaux etait que le desert etait en train davancer vers le 
sud. Une telle expansion du Sahara serait principalement causee par l'action de l'homme a travers le 
surpåturage et le deboisement lie a la consommation du bois-energie, Cependant, la recherche 
internationale durant les dernieres decennies a demontre qu'il y a tres peu de surpåturage ecologique 
dans le Sahel, qui aurait des consequences nefastes pour la regeneration du couvert herbace d'une annee 
a I'autre, Le programme de suivi ecologique du CIPEA dans le Gourma, dårnarre en 1984, a par exemple 
demontre qu'il y a une resilience et une regeneration spontanåe des herbaces dans la zone pendant les 
annees bonnes (Hiemaux et al 1990). 

Egalement, le deboisement observe dans le Gourma des annees 1950 (humides) aux annees 1980 (seches) 
etait cause par la baisse de la pluviometrie dans la periode (Benjaminsen 1996). Aussi, la consommation 
de bois de chauffe dans les menages n'est pas une cause de deforestation dans la zone et les gens utilisent 
du bois mort pour faire la cuisine (Benjaminsen 1992). En plus, il n'y a pas une forte croissance de la 
population du Gourma a l'heure actuelle (Pedersen 1995). Ceci est dO. ala mortalite elevee eta une exode 
importante. Compte tenu de ces facteurs, il n'y a pas lieu d'avancer que l'environnement du Gourma est 
menace par l'action de l'homme. La seule menace serait si les demieres såcheresses font partie d'un 
assechement progressif du Sahel, par exemple lie a l'effet de serre et le rechauffement de la planete. Mais, 
ce serait a I'heure actuelle seulement des speculations. 

Pourtant, comme la plupart des ONG et autres organisations humanitaires, 1' AEN a aussi ete guide par la 
vision que l'environnement au Sahel etait en train de se degrader serieusement par l'action de l'homme, 
Le resultat a ete des actions comme la fixation de dunes, le reboisement, la mise en defens et la 
construction sans bois. Les dernieres annees, la politique de 1' AEN sur 1' environnement s' est, pourtant, 
concentree sur la protection des intrastructures et des investissement qui seraient menaces par uri 
ensablement. Cependant, måme de telles actions sont difficile a justifier. 

Premierement, il y a tres peu d'interåt parmi les populationspour ces activites. Seul le 'food for work" 
peut les inciter a "partidper'". Deuxiement, la fixation des dunes et le reboisement sont des actlvites tres 

'Deja I'evaluation exteme de 1989 avait souligne ce probleme: "Dans l'ensemble ... les actions 
d'environnem.ent et les mises en def ens en particulier ne repondent ni a une demande ni a un besoin 
ressenti par les populations. Ces actions sont entierement tributaires des appuis de l'AEN ... et sont 
vouåes a s'interrompre des la cessation de ces appuis." (Mathieu 1989, p.29) 



12 

cheres avec des benefices modestes ou parfois minimes. Bref, c'est une activite qui s'arråte au måme 
moment que le fond du bailleu.r tarit. 

La mise en defens et la contruction saris bois sont aussi des activites clifficilement justifiables d'un point 
de vue viabilitå economique et institutionnelle et participation/ demande de la population. Celle-la peut 
måme creer des conflits fonciers, car si on investit son travail pou.r proteger un endroit (måme si on est 
paye en 'food for work"), on veut ensuite aussi profiter des bånefices de la protection. 

Nous sorrunes done daccord, pour conclu.re cette partie, avec la decision prise par l' AEN en 1996 
darråter de nouvelles investissements lies ala rehabilitation de l'environnement. 

6.0 Systemes de credit 

Initiåes des les premieres annees d'intervention dans la zone, les actions de crådit ont connu une 
evolution et une diversification dans les activites. Ainsi des activites comme les pråts cheptel, les 
magasins d'approvisionnement et I'appui au groupements feminine ont ete l'objet dune grande 
attention. 

6.1 Les prets cheptel 

Par sa conception initiale "d'action de redistribution de cheptel" et par la suite 11pret cheptel", l' AEN a mis 
en oeuvre une approche de pret d'animaux aux communautes, prets que ces dernieres s'engagent a 
reinbourser dans le cadre de contrat etabli entre les deux parties. Il convient de preciser que cette action a 
ete bien appredee et saluee par les communautes, 

Beneficiant du suivi-våterinaire del' AEN, les communautes ont defini les conditions relatives ala gestion 
du cheptel prete, c'est-å-dire la repartition par les populations (groupes et individus). Au niveau de cette 
action pret cheptel, il est apparu de nombreuses interpretations des clauses contractuelles par les leaders 
communautaires, alors que l' engagement des parties a ete prealablement defini avec une implication du 
CLD et des CDA. Selon l'evaluation externe de 1995, les taux de remboursem.ent ont ete tres faibles. 
Cependant, il est important de prendre en compte que la periode d'insecuritå a joue en defaveur de la 
mobilisation du rembou.rsement du pret cheptel. Cette situation justifie en partie la faiblesse du taux de 
remboursement, car l'AEN n'a pas eu la possibilite d'assu.rer le suivi de cette action. Avec le retour de la 
paix, les rembou.rsements sont nettement plus eleves, måme s'ils sont toujou.rs a ameliorer, 

6.2 Les magasins d'approvisionnement 

L'organisation des communautes au niveau des magasins d'approvisionnement de ceråales existe d~ _la 
quasi totalite de la zone du Programme. L'approche s'insere dans le cadre de l'amelioration de la securite 
alimentaire et les populations ont sollicite l'inscription de cette action au Programme compte tenu de la 
fluctuation des prix des cereales et l'inexistence de circuits de distribution locaux en dehors des marehes 
håbdomadaires. D'une maniåre generale et compte tenu de I'appråciatlon des beneficiaires de cette · 
action, l'AEN a favoriså la multiplication des magasins d'approvisionnement en developpant une 
approche organisationnelle. Dans I'ensemble, les communautes veulent renforcer leurs groupes pour 
pouvoir poursuivre cette action avec leu.rs propres ressou.rces finaridåres avec un appui limite de I' AEN. 
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6.3 Appui aux groupements fem.inins 

Avec le programme conjoint ACOPAM./ AEN/ AFAR, le projet a redefini une autre approche de systema 
de credit en direction des femmes dans certaines localites, Compte tenu d'une forte mobilisation des 
femmes pour cette approche, l' AEN a degagå une methodologie participative tres prometteuse dO.e a une 
forte demande des båneficiaires. 

Dans les Iocalitås visites, les femmes beneficiant de crådit affirment avoir tire de nombreux avantages, 
notamment l'augmentation de leur revenu. Sans qu'on ait pu evaluer de facon precise le montant exact de 
cette augmentation, deux indicateurs permettent de l'approcher: 

-les femm.es affirment mieux parvenir a couvrir les depenses familiales. 
-beaucoup d'entre elles disent qu'elles financent des depenses qu'elles ne couvraient pas jusqu'å present. 

Pour I'instant les femmes reconnaissent que le plafond du credit en fonds de roulement est relativement 
faible du fait de I'importance du nombre des adherents. Meme en evoquant la perspective du 
desengagement del' AEN, les femmes pensent qu'avec leurs fonds de groupe renforces et plus d'epargne, 
elles parviendront a continuer a s' organiser dans le systeme de credit, Il apparait que ce processus 
dappui au crådit feminin est viable et.qu'il faut aborder une reflexion institutionnelle sur la 
perennisation du systeme dans la zone par le renforcement d'une formation appropriee. 

7.0 Formation et organisation paysanne 

7.1 Formation 

L'objectif de la formation est de renforcer la capacite des communautes a l'autogestion. D'oå la 
conception et I'elaboration d'un programme formation. La plupart des actionsentreprises se sont 
accompagnees d'un programme d'alphabetisation de base a l/intention des populations concernees, etape 
indispensable ala formation ala gestion ecrite. L'organisation des besoins de formation decoule d'un · 
plan d'action initiale d'alphabetisation, de post-alphabetisation et d'appui aux ecoles, La formation est 
assuree par des formateurs villageois identifies pour les circonstances en fonction des preoccupations des 
communautes. 

Depuis 1996, avec les resultats obtenus, la formation est plus ciblee dans la gestion des activites par les 
structures de gestion (credit feminin, magasin dapprovisionnement etc). Il faut mettre a I'actif del' AEN 
uneffort important d'alphabetisation en mesures d'accompagnement des actionsentreprises. L'impact de 
ces mesures est envlsage tres favorablement au niveau des sites et des villages comme I'atteste 
I'evaluation de la DNAFLA des centres d'alphabetisation et de post-alphabetisation en 1997. Il est a 
souligner que l' organisation de credit est apuyee cette annee par le programme conjoint · ·· - 
ACOPAM/ AEN/ AFAR en vue d'une formation a l'autogestion des caisses de credit par les beneficiaires 
dans le Gourma. Cette formation contribuera a renforcer les capacites d'intervention des agents de I' AEN 
et celle des beneficiaires. 

Un autre aspect de la formation relatif au soutien des ecoles (construction et reparation des ecoles, appui 
aux cantines scolaires, formation des responsables d'associations de parents d'eleves (APE)) est 
remarquable dans la zone. A ce niveau, 1' AEN a deploye des efforts d'appui et de collaboration 
(programme inter-ONG coordonne par CARE) afin d'augmenter la frequentation et le rendement 
scolaire. La formation des responsables des APE est reconnue comme une innovation en vue d'amener les 
responsables de l'education scolaire a mieux s'impliquer au niveau de I'ecole. 
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7.2 Organisation paysanne 

L'objectif recherche dans I'organisation paysanne est d'amener les communautås encadrees a une 
meilleure appropriation et gestion des actionsentreprises. Au terme de I'identification des besoins 
ressentis au niveau des villages et/ ou groupements contactes dans le cadre de la programma ti.on, il est 
defini un cadre organisationnel. Deux instances d'organisation existent dans la zone: les associations 
cooperatives et les structures pre-cooperatives, Les comites de gestion sont les plus representatives des 
activites sur le terrain et specifiquement dans le domaine de l'approvisionnement de cereales, la gestion 
de rizieres et le credit feminin. .•. 
Les problemes d'organisation des communautås aux fins de gerer des infrastructures (puits villagois) et 
des amenagements (riziculture, plaines a fonio) se posent dans un contexte particulier de la zone. L' AEN 
a choisi d'accompagner pour le moment ce mouvement en favorisant l'organisation a plusieurs niveaux 
des activites dans la zone d'intervention et n'a pas developpå une strategie detaillåe de diagnostic et 
d'inventaire institutionel (forces et faiblesses des structures). Ceci est lie ala strategie de l'approche de 
1' AEN qui aurait pu evaluer la capacite fonctionnelle des structures institutionnelles d'une maniåre plus 
rigoureuse et systematique, Il semble que I'approche depend de methodes assez informelles, comme 
I'observation directe et des entretiens •. ~ programme a peu mentionnå les instruments pour mesurer un 
diagnostic de la capacite de ces structures. Dans I'ensemble, les structures organisees sont des comites de 
gestton de plusieurs activites ou dun comitå de gestion charge de divers volets. Toutes ces structures 
s'appuient largement sur les autorites traditionnelles dans le processus decisionnel. La principale 
difficultå rencontree provient, cependant, de l'imprecision du cadre organisationnel qui peut ~tre mieux 
elabore. L'organisation paysanne est un processus continuel pour preparer l'appropriation des 
investissements nombreux et diversifies dans l'ensemble de la zone. Elle integre les mesures 
d'accompagnement telles que la formation et le suivi des actions. 

8.0 Sante 

L' AEN sest largement investie en etroite collaboration avec le service de sante publique du Cercle de 
Gourma Rharous pour I'amelioration des conditions sanitaires dans les villages et groupements. 
D'importantes realisations furent obtenues dans le cadre des actions d'information de masse (IFM) et du 
programme elargi de vaccination (PEV). Les differents appuis ont porte sur la formation d'agents de 
santå de base dans les trois zones du Programme, la dotation en logistique des services de santå et la 
vaccination des enfants et des femmes. Avec les resultats sur le terrain, l' AEN s' est vue largement 
impliquee a la planification des activites socio-sanitaires de la region. Les activites sanitaires de I' AEN 
furent integrees au niveau du "plan operationnel" du service socio-sanitaire du Cercle. L' AEN est 
membre depuis le debut d'annee du comite regional d'6rientation, de coordination des etudes et 
programme socio-sanitaire (CROCEPS). 

En plus des acquis classiques, I' AEN s'est engagås au niveau du PEV dans le financement d'un 
programme information, education, communication (IEC). Dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
politique sectorielle de santå et de population, l' AEN a participe cette annee a l'elaborenon de la carte 
sanitaire du Cercle. La någociation avec les communautes composant I'ensemble du Cercle concernant les 
aires de sante sont en voie de finalisation. La carte sanitaire, une fois approuvee fera partie de la carte 
sanitaire nationale. Il sera identifie avec les ccmmunautee des zones de creation de centre de sante 
communautaire (CESCOM). Les communautes vont aussi a travers des comites de gestion, gerer les 
centres beneficiant de I'appui conseil des service socio-sanitaires du Cercle, Les populations vont faire le 
"recensernent sanitaire" et des conventions seront etablies entre le service socio-sanitaire du Cercle, les 
structures de gestion des CESCOM et les representant des collectivites dåcentralisees. 
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L'AEN a maintenant decide de se desengager des activites liåes au volet sante pou.r renforcer le suivi des 
autres activites. 

9.0 Gestion du programme et desengagement de I' AEN 

9.1 Desengagement 

La question du desengagement de 1' AEN dans le Gourma est un vieux sujet qu.i a ete discute depuis 
I'atelier de Gossi en 1990 et måme avant. Ce desengagement en vue est le fru.it d'une longue reflexion 
entre les cadres du Programme et les partenaires de developpement de la Norvege, Ce partenariat a 
condu.it a 1' AEN-Oslo delaborer, en 1993, un document strategique portant sur le plan de terminaison 
graduelle du Programme AEN dans le Gourma. 

Le desengagement de 1' AEN souleve des espoirs mais aussi des craintes. Les cadres du Programme 
interrogås ont des apprehensions sur la participation des communautes dans la structure de gestion de la 
nouvelle ONG. Pour un grand nombre d'agents, ces populations, heterogenes et hiearchiques, risquent 
de faire "devier la chose" au profit de leu.rs propres interåts, Done, leur implication ne pou.rra qu'etre 
progressive avec une formation plus accrue dans le domaine de la gestion du developpement local. 

9.2 Partenariat entre 1' AEN et les services techniques 

Le programme s'est preoccupe de plus en plus de la coordination des actions envisagees avec les 
programmes des CLD (Comites Locaux de Developpement) dans la planification des activites dans 
I'ensemble de la zone (annexe 5 presente comment l'AEN voit les differents acteu.rs de developpement 
dans le cercle). Pourtant, la logique de programmation des CLD et celle de 1' AEN ne relevent pas 
forcement des måmes principes. L' AEN met l'accent sur un programme prioritaire pluriannuel 
s'echelonnant dans le temps, alors que le CLD raisonne en termes essentiellement annuels avec les 
services techniques et manque en plus de ressou.rces finaridåres. 

D' au tres difficultes se trauvent dans la coordination des activites avec les services techniques, notamment 
dans l'execution du suivi, måme si un certain nombre d'acquis existent dans ce domaine. Avec le plan 
d'action et la restructuration du Ministere de Developpement Rural, de nouvelles structures techniques 
sont creees et sont orientees vers lappui conseil du monde rural d'une part, ala reglementation et le 
contr0le d'autre part. Cependant, le probleme majeur des services techniques reste le manque de moyens 
et leu.r inefficacite, La collaboration avec les services techniques dåpendra en grande partie des 
financements des missions de su.ivi sollicitees par les services techniques. L' AEN peut favoriser cet appui, 
mais doit rester gestionnaire du Programme en cherchant I'efficacite des actions dans le partenariat avec 
les services techniques. · 
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10.0 Conclusions 

10.1 Points forts du Programme 

-La presence de 1' AEN a contribue a une stabilisation politique et a une såcurisation de la paix au Nord. 

-La presence del' AEN dans le Gourma a represente une possibilite d'emploi pour les cadres et les jeunes 
diplomes du Nord du Mali. Cela a contribue a une augmentation de la capacite et la competence de ceux 
ci. 

-Avec I'aide durgence dabord (1984-1986), ensuite a travers le "food for work" (jusqu'en 1995), les 
amenagements des rizieres et des plaines a fonio, la regeneration des bourgoutiåres, le prat cheptel et les 
magasins d'approvisionnement, l' AEN a contribue a une augmentation de la securitå alimentaire dans 
une zone marginale ou l'appui au developpement viable reste tres difficile. 

-Les actions liees ala formation, la scolarisation, I'alphabetisation et la post-alphabetisation sont 
considerees comme des points forts qui sont a continuer eta renforcer. 

-Les actions liees ala sante ont contribue a une amelioration de l'etat de la santå des populations. 
Presentement, l'AEN fait un travail important pour la facilitation de I'elaboration des cartes sanitaires 
dans le cercle de Gourma Rharous. 

-Le crådit feminin est une activite prometteuse avec un bon potentiel. 

-La regeneration des bourgoutieres semble atre une activite avec de tres bons resultats et une bonne 
maitrise communautaire. 

-L'AEN a fait un bon effort dans la cooperation avec les partenaires locaux (sevices techniques, CLD/CTA 
etc.). 

10.2 Points faibles du Programme 

-Dans un nombre d'activites de developpement du Programme, il y a une faible participation des 
communautes concernåes, La faible participation des populations a ete un souci au sein de 1' AEN depuis 
I'atelier de Gossi en 1990 et måme avant. Cette lacune a aussi ete soulignee par le rapport de 
COWlconsult de 1992 et par l'evaluation externe en 1995. Selon l'AEN, la participation s'est amålioree 
depuis la reinstallation de la securite et la paix dans le Nord. Cependant, le probleme de participation 
persiste et pose toujours la question de la viabilite economlque et institutionnelle des activites, 

-Les dons gratuits de grains etaient nåcessedres pendant la premiere phase d'intervention de I' AEN, mais 
la continuation de distribution de grains par le "food for work" ont cree une "mentalite dassistås" dans la 
population. Cela a mine une plus grande participation et une prise en charge des communautås. Tout 
demierement, des facteurs hors contr0le de l'AEN, comme le Programme Retour et les activites de 
!'UNHCR, ont, en fait, perturbe la transition a une plus grande participation des populations aux actions 
de dåveloppement, bien que ces deux programmes soient necessaires pour assister les refugiås de retour 
dans le Gourma. 

-Les efforts lies ala rehabilitation de l'environnement sont consideres comme gonfles par rapport aux 
problemes reels. Les investissements dans ce domaine pendant les 13 annåes d'intervention sont tres 
importants, tandis que les benefices sont modestes ou måme minimes. Naus sommes, done, d'accord avec 
la decision finalement prise par l'AEN en 1996 d'arråter les Investissements de "rehabilitation de 
l'environnement" et plut0t de se concenterer sur la gestion des investissements deja faits. 
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-Måme si I' AEN a fait un effort dans ce dom.aine, il apparait que le Programme ne reflete pas d'une 
maniåre suffisante la domination de l'åconomie pastorale du Gourma. Cette economie est avant tout basee 
sur l'elevage extensif. Pour arriver a une meilleure securitå alimentaire dans de telles conditions, il faut 
avant tout soutenir cet elevege et I'assister a continuer une utilisation flexible et dynamique 
(transhumant) des ressources naturelles. Il y a des potentialites ici. Le betail est le deuxieme produit 
d'exportation du Mali (apres le coton), Une partie importante de ce betail exporte vient du Gourma, mais 
elle peut certainement augmenter. Cependant, les politiques saheliennes en elevage jusqu'å l'heure 
actuelle ont vise sur une plus grande sedentarisation, une limitation du cheptel et a une augmentation de 

-:- ·· la production de chaque animal (au lieu d'une augmentation du nombre). Ces politiques ent aussi 
irifluencå les actions de 1· AEN, qui ont probablement pousse un peu tropenvers la sedentarisation {ou la 
fixation). Dans le pret cheptel, un souci a aussi ete de ne pas augmenter le nombre total des animaux par 
crainte de surpåturage (l' AEN a plutet parle d'une redistribution du cheptel des riches aux pauvres). Une 
meilleure approche serait, pourtant, d'augmenter le nombre d'anlmaux dans les annees bonnes, ce qui est 
la strategie traditionnelle des eleveurs, eta viser a une hausse de I'exportation. 

10.3 Conclusions generales 

Le Programme de l'AEN a fait une contribution remarquable et importante au dåveloppement generale 
dans une zone marginale et difficile. Ceci concerne surtout les actions Iiees å la securite alimentaire, a la 
sante, åla securisation de la paix eta l'appui åla valorisation du capita! humain (alphabetisation des 
populations, responsabilisation des cadres du Mali Nord). Cependant, le probleme de la faible 
participation des populations dans les activites du Programme persiste. Ce probleme a ete souligne par 
plusieurs evaluations extemes (1989, 1992, 1995) eta ete reconnu par l'AEN elle-måme comme un obstade 
majeur depuis la transition d'aide d'urgence a l'aide au developpement en 1987. La cause principale de ce 
problema reste dans l'histoire du Programme comme une aide d'urgence et dans les fonds importants qui 
ont ete investit les premieres annees. Ceci a contribue ala creation d'une mentalite d'assiste dans la 
population. S'ajoute a cela que certaines activites n'ont pas repondu aux besoins et priorites des 
populations (rehabilitation de l'environnement et une partie des actions lies åla riziculture). Pourtant, il 
faut souligner que le conflit arme du Mali Nord a perturbe le Programme dans une phase cruciale {1991- 
1996). Ceci a eu des consequencea sur la capacitå de suivi des activites avec seulement 50% du personnel 
sur le terrain pendant cette periode. Enfin, le Programme devrait accepter que le plus grand potentiel 
pour un developpement economique viable dans le Gourma a l'heure actuelle demeure dans l'elevage 
extensif, toujours en tenant compte de la complementaritå entre les differentes zones dans le Gourma. 
Avec une concentration des activites dans ce domaine dans l'avenir, le taux de participation 
s'ameliorerait, 

11.0 Recommandations 

Nous soutenons le changement recent de strategie de 1· AEN. Au lieu de continuer les investissements 
dans l'infrastructure, la strategie consiste maintenant d'amåliorer la gestion et la rentabilite des 
investissements existants. Pour arriver å une telle amelioration, il faut viser a une meilleure participation 
et prise en charge des communautes, Pour le moment, les activitås sont trop nombreuses par rapport aux 
capacites et le nom.bre d'agents. Aussi, le suivi des contrats doit ~tre plus stricte. Maintenant, la plupart 
des contrats que l' AEN a signe avec les communautås ne sont pas respectea par manque de sanctions 
reelles de la part del' AEN. Nos propositions par rapport aux diffårents volets sont traites ci-dessous. Une 
proposition gånerale serait d'etudier les cas ou les activites marehent bien, pour essayer de comprendre 
pourquoi. Il faut sauligner qu'un nom.bre des recommandations sont dejå effectuåes ou planifiees par 
l'AEN elle-måme, 
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11.1 Securite alimentaire 

Si on vise a augm.enter la securite alimentaire, il faudrait d'abord trouver des moyens pour soutenir une 
exploitation flexible et dynamique des ressources pastorales. Toutes les activites qui favorisent une 
augmentation du nombre de båtail et une hausse de l'exportation du betail sont a recommander. Pour 
cela, nous proposons de chercher les donnees disponibles sur l'economie du Gourma, surtout sur 
l'economie pastorala.pour ~.:;;sayer d'idenfifier les contraintes ou les goulots d'etranglement. La oå les 
donnees n'existent pas, il faudrait combler cette lacune par des etudes ponctuelles. Un exemple serait une 
etude pour trouver les contraintes lies a la commercialisation du betail (identification de l'exportation du 
betail, etude des marehes a betail etc.). 

Une autre proposition serait d'etudier la possibilite d'introduire des medicaments veterinaires dans les 
magasins d'approvisionnement. 

Comme l'AEN a dåjå fait un investissement important dans la riziculture, nous proposons aussi que 
l' AEN etudie plus en detail la viabilitå economique des motopompes dans les rizieres de la vallee du 
fleuve, pour voir si c'est une optio~ reelle et eventuellement sous quelles conditions. 

11.2 La formation et l' organisation paysanne 

L'AEN devrait elaborer une strategie plus detaillee de developpement institutionnel. Il est nåcessaire que 
l'organisation des communautes soit renforce sur la base d'un dispositif institutionnel participatif. Il 
s'agit dappuyer les instances de reflexion et de prise de decision au niveau des groupements, 
associations et/ou comites de gestion. Ces instances sont les composantes des structures deja identifiåes 
dans le partenariat. Ce sont: 

-Un comite technique villagois constitue de "facilitateurs" representant les divers groupes socio 
professionnels (eleveurs, agriculteurs, artisans, femmes, jeunes etc.). 
-Un comite de "decideurs" compose d'individus ayant pouvoir de decision au sein de la communaute, 
-L'assemblee villagoise mobilisee au fur eta mesure de la conduite des activites, des restitutions et des 
prises de decision, 

La maitrise des organisations de base (comite de gestion, etc), de la gestion des activitås et le renforcement 
de leurs capacites necåssite une formation plus accrue dans certains domaines: 

-education civique et gouvernance democratiqus 
-repråsentativite dans la prise de decision des mem.bres des institutions locales et associations 
-connaissance de droit et devoir interne a !'association 
-formation juridique (rOle des elus dans la Commune, droit et devoir du citoyen et de la collectivite •. 
dåcentralisåe). 
-promotion et altemance dans les postes de responsabilltå 
-rOle et responsabilitås intemes bien definis 
-conditions de transparence dans la gestion des activites, 

Le personnel de l' AEN a beneficiå des formations variees qui couvrent plusieurs domaines. Il est 
important que I' AEN renforce cette formation des cadres afin qu'Ils disposent d'instruments de 
conception et d'application adequat dans les choix methodologiques et organisationnels. Une proposition 
concrete serait une formation dans le domaine de l'ecologte sahelienne, lesstrategies d'adaptation des 
systemas de production locales et le renforcement des institutions locales. 
Les avantages attendues dans le renforcement des institutions portent sur: · 
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-la maitrise dune demarche reconnue comme fondamentale dans le contexte actuel, 
-la preparation du processus de decentralisation au niveau des communautes, 
-I'amålioration des capadtes de mobilisation, et de competences dans le developpment local. 

L' AEN peut etudier les possibilites pour la cråation d'une association syndicale des eleveurs de la zone 
du Gourma. L'objectif fondamental de cette structure serait de mieux rapprocher les groupes d'eleveurs 
afin.de mieux optimiser les productions d'elevage (exportation du båtail, concertationsur la gestion des 
påturages), Cette structure s'avere nåcessaire dans le contexte institutionnel actuel marque par 
l'emergence des organisations rågionales ou zonales a vocation syndicale pour la promotion du 
developpement economique. . • 

Finalement, l'AEN pourrait considerer la possibilite d'etablir des bourses pour les autochtones du 
Gourma pour continuer les etudes au lycee et au niveau universitaire. [usqu'å l'heure actuelle, il existe 
tres peu de cadres ou d'intellectuels venant du Gourma. 

11.3 La sante 

D'un cote, ne tenant compte des previsions liees a l'elaboration de la carte sanitaire du Cercle de Gourma 
Rharous et la mise en oeuvre du progråmme sanitaire dici fin 1998, il est souhaitable que l' AEN continue 
les differents appuis afin d'ameliorer la couverture vaccinale et la maintenir. De l'autre cOte, nous 
comprenons la decision prise par l'AEN de se desengager de ce volet pour renforcer le suivi d'autres 
activites. Nous avons, cependant, confiance que l'AEN trouve une formule en se desengageant du volet 
sante qui tient compte de la nåcessite de soutenir la finalisation des cartes sanitaires. 

11.4 Le fonder 

En ce qui concerne la question fonciere liee a la gestion des ressources naturelles (puits pastoraux, 
perimetres irrigues), 1' AEN devrait degager une strategie d'intervention portant sur la negodation et le 
dialogue constructif avec les communautes de la zone. Cette approche s'appuie sur l'identification des 
pouvoirs fonciers suivant les zones faisakt remonter l'evolution de I'exercise des pouvoirs en tenant 
compte du processus de gestion communale sans pretendre gerer les conflits. Il s'agit de propositions 
permettant de mettre en oeuvre des måcanismes de prevendon de litiges fonciers en emergence dans la 
zone. L' AEN pourra etudier I'experience du FED/VRES dans le delta dans le cadre de la gestion des 
perimetres irrigues. Cette experience est une approche pratique d'appui aux structures institutionnelles 
dans les propositions de solutions alternatives. Elle donne des possibilites aux differents acteurs dans la 
negociation et la viabilisation des procedures edictees. 

11.5 Le dåsengagement 

Il est important que l'ONG malienne s'etablisse, commence a fonctionner et a travailler avec l'AEN 
aussitOt possible. Ceci serait necessaire pour arriver a un transfert souple de l'execution du Programme. 

A cause de la caractere heterogene et hierarchique des communautås locales, la repråsentation de ces 
communautes dans la gesti.on de la nouvelle ONG, ne pourra qu'etre progressive. 

Les enseignements tirås du Programme actuel et I'impact des realisations sur le terrain conduisent a 
mettre en place une procedure realiste pour engager une dynamique de developpement soutenable dans 
lazone: 

Tenant compte des acquis des reflexions en cours, 4 etapes peuvent ~tre envisagees d'ici fin 1999: 
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Premiere etape: Creation d'un comite de suivi demise en oeuvre du dåsengagement et du processus de 
creation de I'organisation relais. Ce comite est charge de I'application des decisions adoptees, 

Deuxiime etape: Finalisation du cadre juridique de la structure identifiee par les employes del' AEN 
notamment la reconnaissance juridique et l'elaboration d'une convention cadre avec le Ministere de 
I'adminstration territoriale. Cette phase est en train d'åtre finalise au moment de la redaction du rapport. 

. Troisieme etape: Le comite de suivi devrait proposer a partir de 1998 une strategie plus accrue de 
professionalisation des cadres du Programme et initier avec eux des experimentations d'approches 
methodologiques et de prestations sur le terrain ou aupres d'autres partenaires. Les resources obtenues 
seront mises ala disposition de la structure relais. Il s'agit ici de preparer une volonte commune des 
employes dans cette option. 

Quatrieme itape: Le comitå de suivi disparaitra au profit de la structure de relais dont les responsables 
seront designes selon le type d' organisation en partenariat avec les communautes (par zone) et les 
representants des collectivites elues, Les responsables de la structure relais auront a organiser des 
rencontres avec taus les partenaires et auront a proposer une convention de financement avec les bailleurs 
norvågiens, 



21 

Bibliographie 

AEN: -Rapport annuel de 1996. 
-Rapport pluriannuel 1992-1996. 
-Rapport sur I'alphabetisation, sante. 
-En marche vers I'an 2000. Une stratågie pour 1' Aide de l'Eglise Norvegienne, Nov. 1991. 
-Plan de termination graduelle du Programme AEN-Mali. Oct. 1993. 

~a, B-.: Etude sur l'identification et la prevention des conflits faneiers en emergence au niveau des 
:p~rimetres irrigues. Zone de Mopti et Youvarou. Nov./Dec. 1996. 

Ba, B.: Modules de formation des animateurs en måthodologie d'identification foncere de sites 
d'amenagement, FED/VRES. Mars 1997. 

Benjaminsen, T.A.:L'energie combustible dans le Gourma mallen. Rapport SSE. 1992. 

Benjaminsen, T.A.: Bois-energie, secheresse et deboisement dans le Gourma mallen. Dans "Secheresse" no 
3, vol 7, septembre 1996, pp 179-185. 

COWlconsult 1992. Evaluation of the Sahel-Sudan-Ethiopia Programme. Report 2. 92. 

Dicko, M.S., B. Tamboura et A. Solheim: Rapport d'evaluation du Programme AEN-Mali. Decembre 1995. 

Hiemaux, P., Diarra, L. et Maiga, A.: Dynamique de la vegetation sahelienne apres secheresse, Un bilan 
de suivi des sites pastoraux du Gourma en 1989. Document de travail. (001/90), CIPEA, Bamako.1990. 

}'Bayo,A., Berge, G., Lumsden, M. et Skjelsbt:k, I.: Norwegian Church Aid's humanitarian and 
peacemaking work in Mali. Evaluation report. PRIO. Oslo. 1997. 

Marty, A.: Reflexions sur le devenir de l'AEN dans le Gourma. Rapport de mission. lRAM. Avril 1996. 

Mathieu, P.: Rapport d'åvaluation du programme AEN-Gourma. Premiere partie. Appreciation generale, 
aspects socio-economiques et institutionnels. 1989. 

Oshaug, A., Diarra, M., Dembele, N. S., Ag Bendech, M., Pedersen, J ., Hatløy, A., Beseth, M., Diakite,M.: 
La situation alimentaire et nutritionnelle au niveau des månages et le rele des femmes dans la gestion et 
l'exploitation des ressources naturelles en vue de la securite alimentaire au Gourma et a Koutiala. Rapport 
d'etape. Programm.e de Recherche SSE. Bamako/Oslo. Juin 1992. 

Pedersen, J.: Drought, migration and population growth in the Sahel: the case of the Malian Gourma: 
1900-1991. Dans "Population Studies", 49: 111-126. 1995. 

Pretty, J .: Sustainable agriculture, people and the resource base: Impacts on food production. Dans 
"Forum for Development Studies". No 1, pp7-33, 1997. 



22 

ANNEXEl 

Calendrier de la mission 

6-7.9: Arrivees å Bamako. 
8.9: Contact å Bamako avec 1' AEN. 
9.9: Depart de la mission par avion å Gao, ensuite par vehicule å Gossi. Arrivee å Gossi, seance de travail 
avec le directeur Mons Sydness, le DAD Rhissa Ag Mohammed Ahmed et le charge de personnel Omar 
Poudiougou, 
10.9: Rencontre avec le responsable du volet formation et sante MohammedO, Toure, Entretien å Gossi 
avec le le chef d'arrondissement, le CDA, le chef de village et des representants des populations. Visite å 
Tin Tabakat (plaine å fonio). Visite a Adiora, rencontre avec le chef d'arrondissement et des representants 
des populations. 
11.9: Voyage de Gossi å Gourma Rharous. Visite a Egachar et Sadia pour voir les rizieres et discuter av les 
gens sur place. 
12.9: Rencontre avec le commandant de Cercle. Entretien avec I'åquipe de 1' AEN å Rharous. Rencontre 
avec des representants de Modi Youssouf. Visite å Nana, Tibi et Banguel. Rencontre avec les population å 
Banguel. Entretien avec le groupe felllJ!rin de Rharous. 
13.9: Voyage de Rharous å Madjakoye. Entretien avec le chef d'arrondissement, Rencontre avec le groupe 
feminin de Madjakoye et avec un groupement d'artisans. Voyage de Madjakoye å Bambara Maoude. 
Visite å Daka Fifo au cours de raute. 
14.9: Entretien avec le chef d'arrondissement de Bambara Maoude. Entretien avec l'equipe de 1' AEN sur 
place. Entretien avec le groupement feminin. Entretien avec les responsables du village et quelques autres 
villages et fractions de la zone. Voyage de Bambara Maoude a Sevare. 
15.9-19.9: Redaction å Sevare du premier brouillon du rapport. 
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Noragric 
Center lar En11rDnmenl and 
Detelopmenl Sllldles 

Phone:+47 64 94 98 23 
E-mail: 
sidsel.grimstad@noragric.nlh.no 

Tivoli 
P.O. Box 5001 
N-1432 ÅS 

Phone.: 64 94 99 50 
Fax: 64 94 07 60 

Yourref: Ourref.: Date: ÅS, 5.8.97 

TERMES DE REFERENCES POUR LA REVUE DU PROGRA:MME DE 
DEVELOPPRMENT DE GOURMA 

1. Historique - Objectifs du projet 

Le projet del' Aide de l'Eglise Norvegienne au Mali a ete mis en oeuvre en 1986. Son objectif etait a 
l'origine d'aider les populations pastorales et semi-pastorales du Gourma, qui avaient ete severement 
frappees par les secheresses du millieu des annees 1980.Il s'agit d'un projet complexe, qui comporte 
environs 50 differents activites se regroupant en 5 principaux secteurs : amelioration de la securite 
alimentaire, renforcement et developpement institutionelle du groupe et de la communaute, 
rehabilitation de l'environnement, formation et organisation de la population locale, sante et 
promotion de la paix. 

Ce projet a traverse une periode de turbulence lorsqu'au mileu des annees 1990 la situation politique 
du region Nord du Mali a entraine I'evacuation de tous les personnels expatries, Les activites du projet 
se sont teutefcls poursuivies sous la direction du personnel local. 

En 1995 a ete effectuee une evaluation externe sur l'initiative de låide de l"eglise Norvegienne, Sa 
principale conslusion fut que malgre les troubles politiques le projet avait progresse de maniere 
satisfaisante dans la plupart des domaines. L'equipe d'evaluation conclut egalement qu'elle avait u 
ntres grand respect pour les progres accomplis dansdes circonstances si difficiles. Particulierement 
positives etalent les actions realisees en faveur de la securite alimentaire, des credits pour les femmes 
et des programmes d'alphabetisation. Des problemes majeurs subsistent dans l'organisation et la 
gestion des banques de cereales ainsi que du systeme de credit pour les animaux. · 

L' AEN est aujourd'hui en train de progressivement se desengager du projet. Il est prevu qu'elle 
cessera d'intervenir directement d'ici 1999-2000 et que les activitites se poursuivront dans le cadre 
d'une ONG malienne reposant sur le personnel actuellement en place. L'equipe d'evaluation a 
preconise une demarche en deux volets, selon laquelle certaines activites seraient transferees a des 
organisations locales/communautaires et d'autres ala nouvelle ONG malienne. Ces deux types 
d'organisations veilleraient tout particulierement a ce que soient etablies des structures democratiques 
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et transparentes, solidement ancrees au sein de la population locale. L'equipe a egalement 
recornmande que I' AEN procede a son desengagement de maniåre graduelle et prevoie un certain 
temps pour l'elaboration de I'ONG malienne. 

2. La revue du projet 

Le principal objectif de la revue de Noragric serait d'examiner le suivi des conclusions de I'evaluaiion 
sus-resumee, ainsi que le processus de transfert de responsabilltes a des institutions local et 
I'etablissement d'une ONG malienne. 

3. Questions a examiner 

Les questions a examiner de plus pres seraient les suivantes : 

Activitåes dans la domaine såcuritå alimentaire 
Progres dans le rendements du rix flottant, mil et sorgho. Le developpement et progres dans la 
cultivation du fonio. 
Revue des activites de l'elevage et leurs importance sur la situation de securite alimentaire pour la 
population loe ale. Suggere des acti vites· pour I' amelioratlon de I' elev age. 
Examiner la fonction des banques des cereales parapport au securite alimentaire. 

Rehabllitatlon de l'environnement 
L'aide au reboisement et aux pepinieres devrait etre examiner. Il faudrait essentiellement assurer la 
durabilite des activitees subsistent en ce domaine. 

Systeme de credit 
D'importants problemes s'averent exister dans l'organisation et la gestion des banques de cereales 
ainsi que dans le systeme de credit pour I'elevage, Il est necessaire d'examiner la gestion et 
organisation des differentes systemes, ainsi les criteres de selection des beneficiaires de prets. Le velet 
vaccination des animaux devrait etre reexamine, 

Votet sante 
Les problemes de transfert des responsabllites pour les activitees de volet sante vers les services de 
sante locales devrait etre examiner. 

Gestion du projet 
La mise au point d'un systerneapproprie permettant de mesurer l'impact des activltes devrait etre 
exarniner .. 

Procådures de dåsengagemant _ 
La creation d'une ONG malienne avec ses bases et structures formelles devrait etre examiner. Surtout 
le processus pour obtenir et etablir une organisation transparente et demoratique solidement ancrees 
au sein de la population locale. Differentes mesures destinees a garantir la participation et 
l'appartenance locales devraient etre examinees, 

Il faudrait examiner aussi les possibilites et motles de creation d'institutions ou groupement Iocales 
durabies, capables de reprendre en charge certaines des sous-cornposantes et activites du projet. 
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S' agissant du vol et sante, le processus de transfert des responsabilltes vers les services locaux ainsi 
que les mesures visant a le faciliter devront etre discutes, 

4. Methodologie 

L'equipe examinera les documents d'information pertinents tels que les rapports annuels et le recent 
rapport d'evaluation. Au cours de sa visite sur le terrain, elle s'entretiendra avec les responsabies du 
projet, la population locale et les autorites locales. 

5. . Composition de l'equipe 

L'equipe sera compose de: 

Tor Arve Benjaminsen (Chef de l'equipe) 
Principal responsable de l'examen des question concemant la securite alirnentaire et les systeme de 
credits, activitees dans le domaine rehabilietion environnementale et les question sur la production de 
carte sur la base de GIS. 

Trond Vedeld 
Principal responsable de l'examen sur le role de l'elevage pour la securite alimentaire et des mesures 
pour ameliorer la situation. 
Principal responsabie de l'examen des processus de desengagement et de la creation d'institutions 
locales. 

BoubacarBa 
Principal responsabie pour suggerer des mesures pour une bonne collaboration avec la population 
locales et les authoritees locales dans la processus de desengagement. 
Principal responsabie des questions concemant le desengagement de l' AEN dans le velet sante. 

6. Calendrier d'action 

La visite sur le terrain aura lieu entre le 14 et le 20 septembre 1997. 

Avant de son depart, l' equipe organisera une reunion de debriefing avec les responsables du pro jet, at 
cours de laquelle seront exposees ses principales conslusions. 

L'equipe redigera un bref rapport sur son visite, qui sera remis al' AEN eta NORAD au plus tard au 
milleu du meis de novembre. · · 

Avec des meilleures salutations 

Sidsel Grimstad 
Coordinateur SSE 
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CONTRAT DE DOTATION DE MOTOPOMPE 
entre . : 

L'AIDE DE L'EGLISE NORVEGIENNE 

et 

LA COMMUNAUTE ~da · B~n e \/.e 
,r •••• "' • c...J 

Article 1: 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Le present contiat a pour objet de definir 
les modalites d'une dotation de motopompe a 

1o communaut;i -de: Boof~v pour 
securiser la production du riz lott ant· d I une 
superficie de ha, et pour l'introduction 
d'agriculture d'irrigation d'appoint. 

L'AEN s'engage a donner une motopompe 
·.type f ~5;~ .a la 

Commun~ut8 de NL eJ 
L'AEN assurera 

la fo~ation d'une personne(motopompiste) 
designee par la communaute comme le responsable 
pour la motopomp3(exploitation et entretien). 
- le salaire du motopompiste, 15.000 F CFA par 
mois, pendant 3 (tro.is) mois ( seulement la premiere 
annee) . 
- l'etablissement d'u~ compte bancaire pour la 

communaute < d~ BaN\..~~✓ ou d I une au tre 
maniere s8c~ser ~rgent que la 
communaut8 4P ~ne~, 8pargnera chaque ann åe . 
- l.a fourniture du ca urant 1{1 premiere anne e ; 
sous fo~e de pret remboursable. 

La Communaute est obligee de 
- formerun Comite de gestion pour l'exploitation 
de la motopompe. 
- etablir un reglement interieur. 

designe~ une personne(motopompiste) qui, 
quotidiennement sera comme le responsable de la 
motopompe, · · 

·- prendre la motopompiste en charge a partir de 
Ja deuxieme annee. . 
- de reunir le montant de l'amortissement chaque 
annee 
de 510 646 F CFA. . 
- etre responsable pour-tout l' ~ntretien et toutes 
les reparatio··ris de la 
motopompe(reserver ..-:;., F CFA chaque 
annåe pour cet effet). 

mettre a 
correspondant 

cultiver 
· ha. -----· 

cote chaque annee un montant 
aux fr.ais de carburant. 
ohanque annee une riziere de 



Article 5 

Article 6 

La Communa~te , di., Boo.~ est 
a considerer ; comme la prophaire de la 
motopo~!pres 5 ans, si la Communaute 
.,.d:e,, f~ a rempli' ses obligations ci 
dessus citee • 

En cas de non respect des clauses du present 
contrat, l'AEN se reserve le·· droit de 
recupårer la motopompe apres en avoir avise 
le Comite Local de Developpement. 

Si l'AEN råclame. la motopompe, la communautå doit 
rembourser le carburant non payå et la location 
de la motopompe. 
(La location annuelle est 1510 642> F 
CFA) 

~r'O'U4 
Fait a Øowri, le _.5._tOg /199:i..__ 

Pour la coaaunaute Vu et approuvØ par le Pour 

··,, r,"~" \, n'. 
"'---.,...._,,..,,... .. 
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2 Voilures TT 40 - 54 

BUREAU 

I 
FORMATION ZONE 

I 
ZONE - I 
~ 

BAMAKO et SANTE INTERIEUR FLEUVE s 

Fatou Cisse M. o. Toure Aly Ag Abidine M. Lamine Ag M. Mohamed Ag Sidi M. 1er Hama Cisse Fadimata Walet Agaly Aquissa Ag Erhahlya/lah Zidna M. Dicko Amadou Aly Toure Job Tessougue Sagardou s. Marga Mossa Ag Hamala Abdoul w. Tourd Be/co Ourdlba Kadclia Togo Agarcharou Dicko Mossa Ag Almouner Mahamar Alhousseini Jaffa, Alassane Agatam Anagary Yehia Alassane Zeinabo Tourå Saliatou B. Marga Brehima Sagara Baba Nabo Amadou Guindo 
Saclio Salamana Mamadou Gulndo Alhoussålnl Ag Michel Keita Ahiyoya INFORMATIQUE (INFORMATIQUE) 

Mayens: Mayens: Mayens: Mayens: Mayens: 2Voitures MotosDT Matos DT Matos DT Matos DT (+ Backup) Pinasses , Pinasse ( • -= fournaliers ] (WJ/05196) 
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A typology of participation 

T\'I!_o/og,· Characteristics of Each Type 
t. Manipulative Participation Participation is simply a pretence 

" Passive Participation People participate by being told what has been 
decided or has already happened. Information 
being shared belongs only to external professio 
nals. 

3. Participation by Consulta-1 People participate by being consulted or by 
tion answering questions. Process does not concede 

any share in decision-making. and professionals 
are under no obligation to take· on board 
people's views. 

4. Panicipation for Material I People participate in return for food. cash or 
Incentives · · other material incentives. Local people have no 

stake in prolonging technologies or practices 
when the incentives end. 

5. Functional Participation Participation seen by extemal agencies as a 
means to achieve project goals, especially 
reduced costs. People may participate by form 
ing groups to meet predetermined objectives re 
lated to the project. 

6. Interactive Participation People participate in joint analysis, development 
of action plans and formation or strengthening 
of local groups or institutions. Leaming metho 
dologies used to seek multiple perspectives, and 
groups determine how available resources are 
used. 

7. Self-Mobilisation People parncipate by taking · initiatives 
independently of external institutions to change 
systems. They develop contacts with external 
institutions for resources and technical advice 
they need, but retain control over how resources 
are used. 

Source: Pretty (1997). 



· Annexe 7: Matrix of programme components and institution building 
The results of the various AEN programme components can be crudly sum.marised as in 
the matrix below-focussing on ecological, economical and institutional viability.1his 
matrix is not to be considered as an impact assessment, although it does illustrate that 
the AEN programme faces problems· in building viable local institutions. The matrix is 
included basically to illustrate how the various pregramme components demand diverse 
institutional approaches, moving from social investments via support for individual 
economic activities to more community-based components for collective resource 
management. A precondition for development of successful irrigation schemes, for 
example, is that the institutional complexity introduced by the new technology is 
recognised and made an explicit part of training and management. 

Social 
invest 
ments 

Economic 
investments 

Nature of I schools, 
investment post 

alphabet 
isation, 
women 
groups 
health 

Improved land Improved Changes in Decent- 
management at management of land tenure and ralisation 
individual community lan management and local 
fields through systems govemmen 
(with collective investments (without direct (with 
investments) investments, bu training/ 

training/ enabling 
supportl_____ arran~mJ 

rice schemes, rice schemes, 
wetland pasture pumps, canals, 
improvements, dams, wells 
vaccination 

wells, fonio, 
reforestation, 
pasture protect. 
fixation of 
dunes 

Local 
demand 

high high 

field training I training 
conflict regul. 
mechanisms, community 
regulation of hearings 
grazing and use experi- 
of irrigation, mental 
fonio plains schools 

high high for wells 
and fonio, low 
for the rest 

Nature of 
goods 

public 

depends on ecol depends on 
social factors soc, factors 
high for key high reg. 
resources inform. and 
(wetland grass, civic 
fonio, rice) education 

Ecological 
viability 

private, but private, but public/ public I public 
collective collective collective investments and 
provision J)I'Ovision . private benefits 

n.a. positive and I important I low /variable anf location 
important site ~ecific specific 

n.a. 

Economic 
viability 

n.a. 
potentially 
high e.g. 
education 

- good and short - high risks - low, except for uncertain, 
term at house- - uncertain for wells and fonio, likely to be pos. 
hold level pumps and - potentially in the long term 
- costs to dams site speåfic if appropriate 
program.me - depending on benefits in the approaches 
- credit failures maintenance lon_g term 

uncertain, 
positive in 
thelong 
term 

Institution. - low, only - low at the - low, except for - low, except 
and if support moment due to individual for a 
financial from failure to skills in resourc few wells 
su.stainab/ national create local management - dependent on 
dependenc line institutional (e.g. improved village org.s. 
on extemal agency and capacities management of - maintenance 
support programm fields) dependent on local resource 

- high - high - high dep. for food-for-work? management 
dependenc dependence collective inv.s. institutions 

low, dependent 
on existing vill. 
organisations 
due tofew 
systematic 
efforts to build 

low for 
village 
govern 
ment at 
present, bu 
high 
potentials 
in the long 
term 


