
Les sociétés civiles au Sahel : cartographie raisonnée – de la connaissance des 
contextes à l’accompagnement du changement social

Caractéristiques de l’étude : 
Une étude multi-pays, couvrant les pays du Sahel et plus 
particulièrement le Burkina-Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie 
et le Sénégal.
Une étude qui repose sur une revue documentaire composée 
de 120 articles et rapports, plusieurs enquêtes de terrain et la 
conduite de plus de soixante entretiens avec le personnel de 
l’AFD, de certaines représentations diplomatiques françaises, 
d’ONG et associations et de ministères au Mali, Niger et en Mauritanie, ainsi que l’analyse de 36 organisations 
de la société civile.
Une équipe de recherche pluridisciplinaire composée de 9 experts nationaux et 3 experts internationaux.

Objectif
de l’étude

Résultats généraux

Mieux comprendre les nombreuses formes d’organisation et d’action des acteurs collectifs des 
sociétés civiles dans la région du Sahel et en saisir les enjeux pour les acteurs internationaux 
de développement. 

Temporalité de l’étude : Août à Décembre 2022.
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Evolution du nombre d’ONG/associations pour le 
Mali, Niger et Mauritanie entre 1970 et 2020 :

Les dynamiques de la société civile sont aujourd’hui 
différentes en fonction des pays. Les OSC en Mauritanie, 
par exemple, évoluent dans des dynamiques entre 
espace civique citoyen et espace public religieux. Les 
OSC au Niger évoluent quant à elles dans des 
dynamiques de mobilisations face à un Etat qui encadre 
leurs activités. Et enfin, les OSC au Mali se caractérisent 
par leur centralité et par la dynamique effervescente de 
l’espace civique.

Construction historique de la société civile
La notion de société civile est une notion polysémique 
qui fait toujours débat aujourd’hui. 5000
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Les dynamiques de la société civile sont aujourd’hui 
différentes en fonction des pays. Les OSC en Mauritanie, 
par exemple, évoluent dans des dynamiques entre 
espace civique citoyen et espace public religieux. Les 
OSC au Niger évoluent quant à elles dans des 
dynamiques de mobilisations face à un Etat qui encadre 
leurs activités. Et enfin, les OSC au Mali se caractérisent 
par leur centralité et par la dynamique effervescente de 
l’espace civique.

Espace des organisations 
et des mouvements 
de la société civile 
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Proposition de lecture de la société civile 
L’équipe de recherche propose une lecture de la société civile en 8 écosystèmes
1) L’écosystème de la citoyenneté : vise la transformation sociale, l’interpellation de l’Etat et de ses institutions, 
l’accès aux droits, les contestations dans l’espace civiques, les associations féministes. La question 
démocratique est au cœur de cet écosystème.
2) L’écosystème de l’aide au développement : vise l’autonomisation et l’émancipation des bénéficiaires, les 
ONG et associations de développement, l’amélioration structurelle des conditions de vie des bénéficiaires, les 
associations et coopératives de femmes. Le transfert des compétences est au cœur de cet écosystème.
3) L’écosystème caritatif : vise la distribution de l’aide, la lutte contre les famines, les organisations religieuses. 
Le rôle des associations religieuses et leur impact est au cœur de cet écosystème.
4) L’écosystème syndical : vise les droits sociaux, le droit de grève. La capacité de mobilisation est au cœur de 
cet écosystème.
5) L’écosystème culturel : vise l’imaginaire, porte des sujets sociétaux et politiques clivants. L’enracinement 
identitaire et la créativité interpellante sont au cœur de cet écosystème.
6) L’écosystème urgentiste et humanitaire : a visé la lutte contre les grandes famines des années 1970, vise 
l’articulation avec les ONG locales. Le concept de l’urgence au développement est au cœur de cet écosystème.
7) L’écosystème des associations locales : vise la proximité, le lien avec la décentralisation, la mise en réseaux 
et les réseaux de femmes. Le maillage associatif est au cœur de cet écosystème.
8) L’écosystème des associations religieuses : vise l’aide et le prosélytisme, en lien avec les dynamiques de 
l’islam au Sahel, également en lien avec les églises chrétiennes. La réislamisation de l’espace public est au cœur 
de cet écosystème ainsi que les actions des associations chrétiennes.

Résultats en contexte 
Un espace citoyen civique versus un 

espace public religieux.
Une société civile fortement 

communautarisée entre populations 
negro-mauritaniennes du fleuve et 
arabo-berbères avec, chez ces dernières, 

un clivage entre affranchis (H’ratine) et anciens maîtres 
(Beidanes) prononcé. 

 Une loi sur les associations ouverte dans sa formulation 
avec l’affirmation d’un régime de déclaration mais dont les 
dispositions pratiques réintroduisent un régime 
d’autorisation.

Une zone géographique centrée autour 
de deux pôles : le fleuve Niger et le bassin 
du Lac Tchad.

Des OSC qui ont émergé sur les 
questions sociales et de développement 
dans le contexte des famines des années 

1970 -1985, puis sur des questions liées au développement 
local et à l’agriculture dans les années 1990-2010.

Une tendance au regroupement des acteurs de la société 
civile.

Des acteurs « professionnels » et des acteurs non spécialisés 
de la société civile.

Mauritanie Niger

Autre acteur : les médias et influenceurs – entre espace public et opinions publiques
Durant les indépendances, le secteur de la presse est assez développé mais peu à peu les médias papier ont disparus au 

profit des télévisions, des médias communautaires (réseaux sociaux), des radios et des acteurs informels de 
l’information que sont les influenceurs.



Pistes à explorer dans le cadre de l’aide au développement 

Un espace citoyen civique versus un 
espace public religieux.

Une société civile fortement 
communautarisée entre populations 
negro-mauritaniennes du fleuve et 
arabo-berbères avec, chez ces dernières, 

un clivage entre affranchis (H’ratine) et anciens maîtres 
(Beidanes) prononcé. 

 Une loi sur les associations ouverte dans sa formulation 
avec l’affirmation d’un régime de déclaration mais dont les 
dispositions pratiques réintroduisent un régime 
d’autorisation.

Une zone géographique centrée autour 
de deux pôles : le fleuve Niger et le bassin 
du Lac Tchad.

Des OSC qui ont émergé sur les 
questions sociales et de développement 
dans le contexte des famines des années 

1970 -1985, puis sur des questions liées au développement 
local et à l’agriculture dans les années 1990-2010.

Une tendance au regroupement des acteurs de la société 
civile.

Des acteurs « professionnels » et des acteurs non spécialisés 
de la société civile.

La centralité et l'effervescence de 
l'espace public.

L’importance des syndicats et des 
structures collectives.

La structuration des milieux 
agricoles.

Une diaspora puissante : poids et 
professionnalisation des associations locales fondées par 
des ressortissants maliens de l’étranger.

Démocratisation des OSC en interaction avec les sphères 
politiques et religieuses.

L'âge des mouvements citoyens et des 
mouvements de protestation.

Figures historiques : Sankara, Dia, Senghor.
« Massivité » du mouvement associatif 

endogène et exogène.
Une structuration lente et continue du 

secteur associatif.
La confrérie mouride au Sénégal.
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5 problématiques clés

La connaissance des contextes : ancrer les actions de soutien dans une 
analyse politique des dynamiques propres à chaque écosystème et à chaque contexte.

La proximité sociale : soutenir les OSC dans leur capacité à être en phase avec 
les problèmes sociaux.

La pérennité des financements : privilégier des appuis dans la durée, 
adaptables et très ciblés.

La redevabilité : repenser la mobilisation d’OSC comme contreparties d’activités 
d’aide au développement.

La visibilité de l’aide : développer des activités de visibilité propres à chaque 
écosystème et contexte.


