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deux réunions – à Youwarou et à Bamako – pour solliciter les réactions des personnes 
concernées, y compris les bénéficiaires, dans la restitution des premières conclusions de 
l’évaluation  

• 

• 
• 
• 

analyse et synthèse des données recueillies dans la documentation et sur le terrain 
rédaction d’un rapport provisoire 
incorporation de commentaires du Bureau de l’UICN-Mali et de l’Ambassade des Pays-Bas et 
rédaction du rapport final. 

  
L'échantillon se composait du personnsonnUI.
ET
Eu01 T88(rédaction du )Tj
10.02 0 02 0 0 10.02lonn
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En 1987 le gouvernement du Mali a ratifié la Convention de Ramsar en inscrivant trois sites, y compris 
l’ensemble du Lac Walado Débo (103’100 ha ; 15º15’N 004º15’W), dans lequel se déroulent les 
activités du projet. Le Lac Walado Débo est en fait un élargissement du fleuve Niger, qui s’étend et se 
contracte avec le niveau des eaux. Il comporte des étendues d’eau libre et de vastes prairies 
hydrophiles d’herbacées, avec une prédominance du « bourgou » (Echinocloa stagnina), très apprécié 
en tant que pâturage.  
 
Le delta contribue à 84% de la pêche du pays et 36% des débarquements à Mopti proviennent de 
Youwarou (communication personnelle, Opération Pêche). De plus, le delta reçoit chaque année et un 
quart du cheptel malien (communication personnelle, M. Tiéro). 
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Le projet, dans sa conception, tente de concilier la conservation et la gestion des ressources naturelles 
en y impliquant fortement les communautés locales concernées, dans le but de créer des conditions 
écologiques et socio-économiques favorables au développement local. La définition et la mise en 
œuvre d’un plan de gestion des sites constituent le fondement même du projet. Les études réalisées 
sur ces sites ont révélé des contraintes, des potentialités, des propositions et des possibilités de 
mesure de valorisation des ressources.  
 
 
Objectifs 
 
L’objectif général du projet est de finaliser et de rendre opérationnels les Plans de Gestion des Sites 
d’Akka-Goun et de Dentaka, situés dans le Cercle de Youwarou. Dans cette perspective, trois objectifs 
spécifiques ont été définis dans le document de projet :  
 
1. Développer les initiatives locales en matière de conservation des ressources locales. 
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Au Mali, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 
FCFA 103’130 par an1. La lutte contre la pauvreté est devenue un objectif explicite du gouvernement 
malien à partir de 1995. C’est dans cette optique que le Mali s’est doté d’une Stratégie Nationale de 
Lutte contre la Pauvreté. Les huit axes de cette stratégie nationale et le processus itératif mis en place 
entre elle et les stratégies sectorielles serviront de toile de fond pour l’élaboration du Cadre 
Stratégique intérimaire de Lutte contre la Pauvreté, puis du cadre stratégique définitif, actuellement 
en cours d’élaboration. 
 
Conformément à cette politique nationale de lutte contre la pauvreté, le projet s’est intéressé sur le 
plan local à l’aviculture par la vaccination de la volaille, à l’apiculture, au maraîchage, à l’initiation de 
caisses d’épargne et de crédit des groupements féminins, à la valorisation des ressources naturelles 
par l’amélioration des techniques de conservation du poisson, à l’amélioration des pâturages, etc.  La 
régénération des forêts inondables d'Akkagoun et de Dentaga a permis aux populations de disposer 
de ressources ligneuses et non ligneuses et aussi d'améliorer la production halieutique. C'est à ce 
niveau que l'on voit la relation entre la conservation de la nature et la satisfaction des besoins socio-
économiques des populations. Ce qui est aussi intéressant à ce niveau, est que les populations ont 
elles-mêmes perçu et mentionné, au moment de l'évaluation que la régénération des forêts a permis 
aux oiseaux de revenir, d'utiliser la forêt comme dortoir et nichoir et de fournir par leurs déjections 
une source alimentaire aux poissons. Ces derniers en conséquence se sont multipliés au grand 
bonheur des pêcheurs et des populations qui ont vu leur alimentation s'améliorer et leurs revenus 
s'accroître. 
 
Sur le plan local, le projet répond aux besoins des populations et demeure le seul projet en cours 
d’exécution dans tout le cercle de Youwarou. En visant la bonne gestion des ressources naturelles, le 
projet contribue au développement durable de Youwarou. 
 
Le delta central du Niger est aussi une zone de conflits. Il est caractérisé par une irrégularité 
géoclimatique dans le temp910.02 0 0 10.02Tm
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populations. Le point le plus fort de la conception de cette phase est d’avoir ciblé les vraies priorités 
des populations et d’avoir cherché des solutions dans le savoir traditionnel des habitants. De plus, le 
projet a renforcé l’autorité des populations en créant un comité de suivi local du projet. 
 
Bien que le cœur du projet soit bien ciblé, quelques lacunes importantes demeurent dans la 
conception du projet, par exemple :  
 
ü Manque d’un volet de recherche pour déterminer la capacité de charge des écosystèmes par 

rapport à l’utilisation des ressources naturelles et l’explosion démographique des populations 
(3,1 % par an au Mali). Sans ceci, le projet est sans véritable base scientifique pour l’avenir 
des sites. 

 
ü Manque d’un volet de suivi écologique et socio-économique pour mesurer l’impact du projet et 

les effets de la gestion des ressources naturelles. 
 
ü Manque de procédures systématiques de suivi interne du projet.  

 
ü Manque d’un volet de formation des paysans en suivi écologique en rapport avec leurs 

besoins en ressources naturelles. Le projet a ainsi perdu une occasion d’accroître la 
responsabilisation des populations. 
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L’élaboration des plans de gestion est l’aboutissement d’un long processus d’études, de recherches, de 
renforcement des capacités et d’appui aux initiatives locales. Ce processus d’implication des 
populations a sans aucun doute été tout aussi important que son résultat. A travers ces plans, les 
populations et les autorités disposent d’un outil de négociation et de programmation de leurs propres 
actions, articulées autour de priorités et d’objectifs communs.  
 
 
Initiatives locales 
 
Le 1
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Un voyage d’étude pour 23 personnes au Sénégal et en Mauritanie pour échanger les connaissances 
sur les enjeux de la gestion des ressources naurceurntTj
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Conventions Locales 
 
Le 3e objectif spécifique du projet est d’amener les institutions locales à mettre en place des 
dispositions juridiques et des mécanismes indispensables à la mise en œuvre des principes de gestion 
locale des ressources naturelles. 
 
La convention locale est un acte consensuel de tous les acteurs dans un endroit donné. Au Mali la loi 
95-32 donne de l’importance aux conventions locales et leurs confère une légitimité certaine. Le but 
des conventions locales est d’éviter et de régler les conflits. Le projet a aidé les populations à en 
produire quatre : 

Règles de gestion des pêcheries de Youwarou (février 2001) • 
• 
• 
• 

Convention locale de gestion de la forêt à Akka-Goun (juin 2001). 
Convention locale de gestion de la forêt à Dentaka (juin 2001). 
Règles de gestion des bourgoutières de Débaré et Akka-Goun (septembre 2001). 

 
Les conventions locales étaient en fait pratiquées par accord oral avant l’arrivé de l’UICN. L’UICN a 
aidé à préciser, améliorer et formaliser ce qui existait déjà, basé sur le savoir traditionnel et les 
coutumes de gestion des ressources naturelles.  
 
Par exemple, en ce qui concerne la pêche, les pêcheurs savent que certains engins ne sont pas permis 
dans une zone définie ; il y a aussi des zones qui sont formellement interdites pendant certains mois 
de l’année. Cependant, comme ci-dessus mentionné (chapitre 6), l’exploitation des ressources 
nationales ne va pas sans conflits violents. Les conventions fournissent une base de travail entre les 
pêcheurs autochtones et les pêcheurs étrangers, ce qui permet d’éviter les conflits ou de les atténuer.  
 
Pour les éleveurs, la convention est basée sur le « harima », une zone déterminée, matérialisée et 
réservée, qui appartient au village. Dans la tradition locale, chaque village a droit à son harima et les 
étrangers paient pour le privilège de faire paître leur cheptel. 
 
Le Cadre 3 présente, à titre d’exemple, une description de la Convention Locale de Gestion de la Forêt 
de Dentaka. 
 
 
Auto-évaluation par le Coordinateur du projet 
 
Dans le Annexe H le Coordinateur du projet a noté les réalisations du projet, ainsi que certains 
problèmes rencono6.1783 Tm
(n)Tj
10.02 0 0 10.02 423.4e p0.1182 Tm
( au)Tj
10.0 22.1783 Tm
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• la lutte contre le Mimosa pigra 
• le développement des filières de prélèvement avifaune et 
• l’amélioration de la conservation du poisson. 

 
Par contre, il y a eu plus d’effort que prévu dans la formation pour l’élaboration des plans de gestion, 
dans la régénération du bourgou, l’apiculture et l’aviculture. 
 
En 2000 les retards touchent : 

• la formation des conseillers communaux, en gestion et en approche participative 
• les études sur les structures locales 
• la régénération du bourgou 
• le maraîchage et  
• comme l’année précédente : 

o le plan de gestion pour le deuxième site 
o la restauration des pâturages dégradés 
o la lutte contre le Mimosa pigra 
o le développement des filières de prélèvement avifaune et 
o l’amélioration de la conservation du poisson. 

 
 
 
Pour les deux premières années du projet, les coûts opérationnels (carburant, maintenance, 
communications) ont été sous évalués. Ils n’ont pas pris en compte la logistique exigée par les 
difficultés d’accès au site du projet. 
 
Pour l’année 2001, le budget a été révisé pour mieux l’accommoder aux besoins réels du projet. 
 
Lj
10.02 0 0 10.822 70.ua003210.0303 lf
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(Pour l’ann�a.fopficult0 c.9rv8
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11.  PARTENARIAT 
 
D’une manière générale, l’UICN a su établir les bases pour de bonnes collaborations avec la grande 
majorité de ses partenaires, p. ex. : la Direction de la Conservation de la Nature aux niveaux national 
et régional ; le Conseil du Cercle de Youwarou, les élus locaux et les responsables régionaux ; 
l’Opération Pêche et le Secteur Pèche ; les quelques ONG locales. L’UICN a favorisé ces collaborations 
en signant des protocoles écrits avec la plupart de ses partenaires. 
 
Deux collaborations semblent moins bien fonctionner : la coopération avec Wetlands International et 
avec le Service de la Conservation de la Nature à Youwarou. 
 
 
 
12.  IMPLICATION DES POPULATIONS 
 
Comme les actions prioritaires du projet ont ciblé les priorités des populations, il n’est pas étonnant de 
constater une forte implication de celles-ci dans tous les volets du projet. 
 
Le projet a porté une attention particulière à l’implication des femmes et leur développement, 
notamment par : l’implication des femmes dans les structures communautaires et les comités de 
suivi ; les formations ; les fours Chorkor et les hangars à poisson, ce qui visent le travail de femmes ; 
les caisses de crédit/épargne ; les périmètres maraîchers. Neuf associations des femmes ont été 
parrainées par le projet, mais encore plus d’associations féminines auraient souhaité être soutenues. 
 
En plus des entretiens, nous nous sommes appuyés sur la liste d’indicateurs établie par les Parties de 
la Convention de Ramsar pour mesurer l’étendue de la participation des populations locales à la 
gestion des zones humides (Bureau de la Convention de Ramsar 2000a). 
 
D’après le Tableau 1, la très grande majorité de ces indicateurs sont positifs pour le projet, les 
faiblesses se situant autour :  
ü des limites géographiques claires des accords de gestion 
ü du manque de
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Tableau 1. 
 

INDICATEURS POUR MESURER LA PARTICIPATION DES POPULATIONS LOCALES 
(Source : Bureau de la Convention de Ramsar 2000a) 
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ü En ce qui concerne les micro-crédits, la raison pour laquelle le remboursement des prêts 
avoisine les 100% est sans doute due au fait que l’argent du départ provient entièrement des 
femmes elles-mêmes. Si l’une d’entre elle
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ü Les populations qui ont travaillé avec le projet sont enthousiastes. 
 
La grande majorité des interlocuteurs étaient très positive envers le projet et quelques citations 
directes sont inclues dans l’Annexe I. 
 
 
Points faibles 
 
ü Le projet est trop circonscrit sur le plan géographique et l’envergure trop faible par rapport 

aux enjeux écologiques et socio-économiques. Ni le projet, ni l’UICN-Mali ne semblent avoir 
fait du lobbying pour influencer les politiques nationales et régionales susceptibles de 
renforcer la base sur laquelle le projet se construit. Les principales menaces pour l’avenir du 
Lac Walado Débo et pour le Delta intérieur en général sont des facteurs anthropiques 
d’origine externe, notamment : 

1. le détournement des eaux par des barrages en amont 
2. les lâchés d’eau des barrages en amont, qui peuvent perturber gravement tout le 

fonctionnement écologique du lac 
3. la pollution agricole. 

 
ü Les Plans de gestion du terroir n’ont pas de repères géographiques précis. Ils devraient 

inclure au moins une carte du schéma d’aménagement faite ensemble avec les populations. 
Les PGT ne sont pas traduits dans les langues locales. 

 
ü Il manque au projet un volet recherche pour déterminer la capacité des charges des 

écosystèmes par rapport à leur utilisation et à l’explosion démographique. Sans ceci, le projet 
n’a pas de base scientifique pour ses actions, surtout en ce qui concerne la gestion des 
ressources naturelles à long terme.  

 
ü Le document de projet ne prévoyait ni un processus de suivi écologique et socio-économique, 

ni la formation des populations en suivi des ressources naturelles. Ceci est l’une des 
meilleures méthodes pour accroître le sens de responsabilité des populations et pour leur 
donner des outils pour mesurer plus systématiquement les résultats de leur gestion des 
ressources naturelles (Gawler 2002). 

 
ü Beaucoup d’interlocuteurs se sont plaints que le Coordinateur n’était pas se sont pl
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V déterminer la pertinence des actions, en relation avec les besoins du Mali, et des 
bénéficiaires en matière de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité ; 

 
V identifier les leçons apprises du projet, ainsi que les domaines et les activités spécifiques 

qui pourraient faire l’objet d’une capitalisation par les bénéficiaires, les acteurs et les 
partenaires. 

 
 
3. Tâches des évaluateurs 
 
Les tâches spécifiques de la mission d'évaluation finale sont les suivantes : 
 

V analyser les documents de base (document de projet, avenant, plans de travail et 
convention de financement) et surtout les différents rapports de progrès produits du 
début du projet à nos jours ; 

 
V évaluer le niveau d’exécution des activités par rapport à la programmation initiale, leur 

efficacité et leur adéquation avec les objectifs et les résultats attendus du projet ; 
 

ɞ ɞ ΄ ΄ ΄
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 1er jour :   Briefing avec l’équipe de l'UICN/Mali, échanges et clarification éventuelle 
des termes de référence, notamment sur la méthodologie  

 
 2ème  jour :  Briefing à l'Ambassade des Pays-Bas  
    Rencontre avec le Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme et de l'Environnement  
    Rencontre avec le Directeur National de la Conservation de la Nature  
    Synthèse des résultats des rencontres et exploitation de documents  
 
 3ème jour :  Déplacement Bamako / Mopti   
 
 4ème jour :  Exposé de l'équipe du projet, discussions des objectifs et du programme 

de la mission, échanges sur les résultats du projet  
    Rencontre avec les différents partenaires (Service Régional de la 

Conservation de la Nature, Wetlands International, NEF, etc.) et visite des 
autorités administratives régionales de Mopti 

      
 5ème jour :   jour : 
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Les dépenses relatives à la missi
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Annexe B. 
MATRICE METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION 

 
 

EVALUATION FINALE DU PROJET D’APPUI A LA GESTION DES ZONES HUMIDES DANS LE DELTA INTERIEUR DU FLEUVE NIGER 
Thème Questions clés Questions détaillées Indicateurs Sources de données 

Comment le projet répond-il aux 
besoins du Mali ? 

• Le projet fait-il partie intégrale de la 
politique générale de développement rural 
du pays ? 

• 

   

Comment le projet s’insère-t-il dans le 
cadre stratégique national (PNAE, Prog. 
Nat. de Lutte contre la Désertification ? 

Politiques nationales.
Charte pastorale. 
Loi 95-32. 
Entretiens. 
Documentation du projet. 

Comment répond-il aux besoins 
des bénéficiaires en matière de 
conservation et d’utilisation 
durable de la biodiversité ? 

   Entretiens.
Visites aux réalisations sur le 
terrain. 

Pertinence 

A quel degré le projet contribue-
t-il à l’orientation stratégique de 
l’UICN ? 

  Plan stratégique de l’UICN 
pour l’Afrique de l’Ouest. 

Le PGT de Youwarou-Akka est-il publié ? •

•
•
•

•

 Degré de participation dans 
sa formulation ? 

 PGT adopté ? 
 opérationnel ? 
 reconnaissance juridique 
officielle ? 

 recours au PGT pour 
arbitrages ? 

Cadre logique du projet. 
Documentation du projet. 
Visites terrain. 
Entretiens. 

Efficacité A quel degré le projet atteint-il 
ses objectifs 
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Quels sont les points forts et les points 
faibles des initiatives locales du projet ? 

•
•
•
•
•
•

 Régénération du bourgou ? 
 Surveillance des forêts ? 
 Maraîchage ? 
 Transformation du poisson ? 
 Caisses d’épargne ? 
 etc. 

 

Visites. 
Entretiens. 

Comment le projet a-t-il renforcé les 
capacités : 
• des populations ? 
•
•
•

  

 des services techniques ? 
 des ONG ? 
 autres ? 

Entretiens.

Le projet a-t-il bien pratiqué une 
gestion adaptative ? 

•

• 

 Quelles leçons le projet a-t-il tirées des 
multiples phases précédentes ? 
Y-a-t-il évidence d’une gestion adaptative 
(auto-évaluations ; système de suivi, 
monitoring et décisions basées sur l’apport 
des informations en continu) ? 

 Documentation du projet et 
de ses phases précédentes. 
Entretiens. 

Efficience A quel degré le projet utilise-t-il 
ses ressources de manière 
rentable ? 

 Rapport coût / résultat. Convention de financement. 
Rapports financiers. 
Visites réalisations. 
Observations. 

Impact Quel est l’impact du projet sur la 
biodiversité et le milieu naturel ? 

• 

• 

Les ressources naturelles sont-elles gérées 
de façon plus équilibrée ? 
Quel est l’état actuel des ressources 
naturelles par rapport au passé ? 

Dégradation des ressources 
arrêtée sur au moins 80% de 
la superficie ? 

Visites terrain. 
Entretiens. 
Documentation. 
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Questions clés : Série 1 
 
 
Perspective 
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10. Y a-t-il des réalisations ou des activités qui ont une bonne probabilité de perdurer une fois 
que le projet sera terminé ?  

 
- Voulez-vous nous parler des leçons que l’on peut tirer de ce projet ? 
 
- Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter ? 

 
 
 

Questions clés : Série 3 
 
 
Populations bénéficiaires 
 
 

1. Pouvez-vous nous décrire l’historique de votre partenariat avec le projet ? 
 
2. Parlez-nous de l’environnement avant et après votre collaboration avec l’UICN. 
 
3. Qu’est-ce que le projet vous a apporté ? 
 
4. Qu’est-ce qui ne vous a pas donné satisfaction dans l’exécution du projet ? ou quels sont vos 

points de désaccord avec le projet et l’UICN ? 
 

5. Qu’est-ce qui va rester de tout cela même après le projet ? 
 
 
- Voulez-vous nous parler des leçons que l’on peut tirer de ce projet ? 
 
- Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter ? 

 
 
 
 

Questions pour mémoire e-

-
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Annexe E. 
 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
 

N° O

es69e6T
/TT4627(es)Tj
0.7260 
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• 

t

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• t

Bureau de la Convention de Ramsar.  2000a.  Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des 
zones humides : Mise en œuvre et renforcement de la participation des communautés locales 
et des populations autochtones à la ges ion des zones humides.  Bureau de la Convention de 
Ramsar, Gland, Suisse.  91 pp. 
Bureau de la Convention de Ramsar.  2000b.  Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des 
zones humides : Cadres pour la gestion des zones humides d’importance internationale et 
autres zones humides.  Bureau de la Convention de Ramsar, Gland, Suisse.  58 pp. 
Coulibaly, Z., Ndiaye, P. & Wit, P.  1999.  Renforcement des capacités institutionnelles pour la 
gestion des ressources des zones humides en Afrique de l’Ouest.  Rapport de la mission 
d’évaluati

http://ramsar.org/key_guide_indigenous.htm
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- Etude de définition des critères 
environnementaux et socio-
économiques et détermination des 
caractéristiques principales du deuxième 
site ; 

- Sessions de formation et d'information 
sur le diagnostic et l'élaboration des 
plans de gestion aux différents groupes 
d'intérêt ; 

- Structuration et animation des 
organisations et associations ; 

- Identification, formulation et mise en 
œuvre des petits projets de 
développement des filières ; 

- Identification, formulation et mise en 
œuvre des actions de conservation des 
ressources naturelles ; 

- Elaboration concertée d'un plan de 
gestion démarche pour son adoption 
officielle et son adoption en tant 
qu'instrument juridique. 

 
* Frais pour concertations, réunions,   
expertises et démarches et frais de  
Confection des plans ; 
 
 
 
 
 
 



Rapport de l’évaluation finale 
Projet









Rapport de l’évaluation finale 
Projet d’appui à la gestion des zones humides dans le delta intérieur du fleuve Niger 
Mars 2002 
 
 
 

48 

 
Annexe I. 

 
CITATIONS 

 
 
Pour clore ce rapport d’évaluation, nous présentons quelques citations directes des personnes 
rencontrées. 
 
 
« Le delta intérieur du Fleuve Niger est un miracle écologique pour le Mali. » 
 
« Le projet était une occasion de découverte entre les populations et l’encadrement (les services 
techniques). » 
 
« A travers les Conventions et les Plans de Gestion du Terroir, les populations ont trouvé une façon de 
débattre, de se comprendre et de solutionner les conflits. Cela a permis aux uns et aux autres d’être 
totalement dans le jeu. C’est la première fois que ces gens (éleveurs, pêcheurs, agriculteurs) ont 
travaillé ensemble. » 
 
« S’il y a aujourd’hui les espèces dans le delta, comme la grue couronnée, c’est grâce à l’UICN. » 
 
“The examples of the two still existing forests (Akka-Goun and Dentaka) prove that it is possible that 
local communities are involved in the protection and maintenance of such sites. Protection of the 
forests of Akka-Goun and Dentaka are direct or indirect results from earlier activities in the area by 
IUCN.”  (Beintema et al. 2001) 
 
« L’UICN est un héros d’avoir organisé les ateliers. » 
 
« On ne peut pas couper un cure-dent dans cette forêt. Ca a été fait grâce à l’UICN. » 
 
« L’UICN est bien ! C’est bien ! » (femmes peuhls) 
 
« Avant l’UICN on était désespéré. Avec l’UICN on a pu s’organiser pour mieux défendre nos 
intérêts. » (conseiller du village) 
 
« Mainten
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Annexe J. 
BREVES BIOGRAPHIES DES EVALUATEURS 

 
 
Meg Gawler 
 
Meg Gawler est la Directrice fondatrice d’ARTEMIS Services – pour la conservation de la nature et le 
développement humain, une maison de conseil spécifique pour le secteur de la conservation et le 
développement et qui se spécialise en : 
× évaluations de programmes et de projets 
× planification stratégique 
× conception et planification des projets et des programmes 
× modération des ateliers 
× 
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