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CONSTATS DE
Ir- 1. ClN

2

PORTÉE NATIONALE
à CION, PP L7 -2O

NLefoncierruralauMaliestessentiellement
type "traditionnel" (P 1?)

N Le code domanial et foncier n'est pas appliqué
zone rurale

c3NLeCodedomanialetfoncierestdetype
, instrum""[àrisie" et "centraliste"

a4NLesdécoupagesadmlnistratifsnese
superPosentqueparti"IlementsanD(découpages,traditlonnefs" ieconnts comme légitimes par

les groupes socio-"t'Itttte1s concernés (p 18)

c5 N une sorte de 'ruée' vers Ia terre qui est le
fait des ruraux aussi bien que des citadins est à

1'oeuvre actuellement au MaIl

c6NLavénalitédelaterreruraleestunphêno-
mène en extension

I
I
I
I
I
I
I
I
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cTNLesétudespréalablesauxinterventionsex-
térieures aux sociétês et aux espaces -considérés
sont notoirement Lnsùff isante"-éit général ê1-' dans

le domaine foncier' *f f *" sont sà"ttént inexistantes ( pt9 )

cSNLanégociationestleprocessusdeplus".
plus mis en oeuvre "rr"=i 

bien pô"t-Ia concrétisation
des décisions d,inteivention ". 

milieu rural que

pour la résoluÈion i"=-âonf I i;;'-- fonciers en parti-
cul ier

cgNLeshabitudesadministraÈivesontêEêjus-
qu,à preseni-soit lâxistes tnà voyant-pas ou refu-
sant de voir les re"ïiLés rocaresi soit autoritaires '

chez ra prupart a"="âôàttt=-9"*i;ËLtÉ' il v a des ré-
ticences à admettre le savoir et le pouvoir des pay-

sans

clO N Les interventions les plus courantes en milieu
rural sont cel les q"i visent 

'a-màitttenir Ia f erti t i té

des sols (P 20)
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CONSTATS DE
rT. .2. CllRl

3

PORTÉE RÉGIONALE
à C22R5, PP 2L-33

RÉGION DE KAYES

cll Rl II existe un contraste entre I'ancienneté
des opérations de développement dans Ia Région et
des apportss financiers des Èlaliens de iI'extérieur
d'une part et les difficuttés économiques de |a
Région d'autre Part (P 2L)

cLZ Rl - Les temitoires vllageoi's de la Régl'on'
particulièremenÈ ceux des Kasonké et des Soninke'
lont très strucburés et ils présentent un découpage
efficace entre les différentes activitsés (p 22)

C13 Rl L'élevage est important et c'est un des
d,omaines d' investissement des revenus apportés par
les Maliens de I'extérieur

CL4 Rl Un barrage ancien en amont de Kayes' tln
autre plus important et plus récent à MananÈali,
en amont de Bafoulabé/ ont considérablement modifié
Ie cours du Bafing et du Sénégal

C15 RL Kayes. vilte secondaire importante' est
un exemple caractéristique des types de prédation
qu'exerôe une vitle sur les campaglnes environnantes

RÉGION DE KOULIKORO

c16 R2 L'approvisionnement de la capitale fournit
des débouchés dans Ia partie sud de la 2e Région à
de nombreux produits, en particulier au maraichage
urbain , p.ri-urbain'et rural : aspect positif (p 23)

Cl? RZ Les besoins de la capitale pèsent lourd sur'
I'environnement de Ia Région : coupe de bois de cons-
Lruction et de combustion; coupe d'herbe et de feuil-
lage, ramassaqJe de chaumes et à" fanes pour Ie bétail
urbain et peri-urbain : aspect négatif

RÉGION DE SIKASSO

CLB R3 Région au fort potentiel agricole' Ia Région
d.e sikasso connalt aujourd'hui des difficultés à con-
server ce potentiel (P 25)

C19 R3 Les terres inondées à Ia suite de Ia mise
en eau du barrage de sétingué I'ont êEê au détriment
de leurs exploitants pour lesguels les solutions de

rempla"r6*r,t n'ont pas été satisfaisantes (p 26)
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RÉGION DE SÉEOU

CzO R4 Les projets de développement et les grands
à*è"âgemen|s speéifient I' uÈilisation de I' espace
en privilégiant une production particulière.
L'olfice du Niger en est un exemple caractéristique
(p zB)

nÉcron :DE ttloPTr

CzL R5 Le Delta central est une exception dans
le foncier pastoral africain : des terrltoires y 

-
sont explicitement ré=é".te= à Ia pâÈgre' Ies leyde
(p 29)

c22 R5 Le développement actuel des esPaces agricoles
cultures sèches et ti'zières inondées au détriment

des aires pastorales a des raci-nes anci'entles'
L'exisCencê même de ces Lerritoires pastorau:K
est aujourd'hui en danger (P 30)

RÉGIoNS DE ToMBoUcToU, GAo ET KIDAL

Ouelques raPPeIs succincts (P 33)
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CONSTATS DE PORTÉE SECTORIETLE
I I . 3. C.23. 51 à CsO 54, pp 34-49

tE SECTEUR PÀSTORÀL
II. 3. f. p 34-40

LE FONCIER
ET LE FONCTIONNEIïIENT DE LA PRODUCTION PASTORALE

c23 sl Le foncier pastoral marien est d'une grande
souplesse sur le plan sociâI (p 34)

C24 51 TouÈ habitant du Flalt est un producteur
pastoral potentiel

C25 Sl Tous les producteurs ruraux du t{ali sont
agro-pasteurs (p 35)

C26 S1 Le nombre des animaux de trait'est en
accroissement constant

C27 S1 La croissance de la coupe eL de la vente
de foumage herbacé et arbustif, en particulier pour
Ie béÈail sLabulé en ville, esÈ qénérale

C28 Sl La product,ion pastorale comme Ie foncier
pastoral sont en inter act,ion constante avec
I ' agrricul Lure et Ie foncier agricole (p 36 )

C29 51 La production et les activités pastorales
sont de nature internationale

LES POLITTQTJES FONCIÈRES
ET LA PRODUCTION PASTORALE

C3O 51 Les législations et les pratiques
administratives et judiciaires accordent
une priorité de droit et de fait
à I 'agriculture sur I'éIevage (p 37)

C31 51 Les léqislations foncières concemant l-e
rural prennent essentiellement eri compte les espaces
agricoles et négligent les espÊces pasLoraux (p 38)

C32 51 Les organismes de développement tendent de
plus en plus à faire participer financièrement les
éIeveurs au forage et à I 'enÈretien des ou\rragtes
hydrauliques (p 39)

t
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LE SECTEUR
DE L'eenffinnreuér

rr .3 L-44

C33 SZ La demande en terres irriguées est partout
importante et supérieure aux disponibilités (p 41)

c34 52 - Les périmètres exPloités de façon efficace
sont ceux qui rêunissent plusieurs conditions
institutrionnel les

c35 52 - Dans Eous Içs, grands périmètres' I I aÈtribu-
tion initiale des pafcelles' puis legr clrsqlaÈlon
on[ abouti à une distrlbution |négalitaire et à une
certaine appropriation des terres par des non-paysans

C36 SZ Dans les grands périmètres' les doqbles
actifs obtiennent des rendements moins éIevés
que ceux des résidents

Et les périmètres irrigués villageois sont
d'autant plus peiformants gu'ils sont exploités
par de vràis pàysans formant un groupe social
homogène (p 42)

C37 S2 Le consensus entre producteurs d'un même
périmèÈre n'est pas une donnée due au hasard mais
à Ia mise en place préalable des conditions de son
émergence

C3B SZ Dans Ie cas des grands aménagements comme
dans celui des périmètres iryiggés vitlageois, après
quelgues années de fonctionnement, la gestion fon-
cière réelte des périmètre devient très différente
d.e la gestion f onc ière of f ic iel le, et la si tuation
foncière cesse d'être connue et maltrisée par
I'encadremenE (p 43)

C39 52 Tous les organismes d'encadrement expriment
le principe de Ia "responsabilisation paysannen pour
la gestion des aménagements (P 44)

I
I

I
I
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LE SECTEUR
DE L'AGRICULTURE SOUS PLUIE

rr.rec48 s3' pp 45-48

c4O 53 L'agriculture sous pluie esE un secteur qui
concerne troutes les Régions du Mart à r'exception de
I'extrême-nord (P 45)

C4t 53 C'est un secteur appelé improprement
Ie secteur des cultures virrrières

c42 S3 - Le fonci'er de li agriculture sotls pluie est
régi par six Principes :

t'"ppropriaÈion de la terre par défrlchenenÈ
ra transmissibiritê de cette appropriation au:r(

descendants mâles du défrichegr init.ial
Ia cessibilitré (unq partrie.des caq seulement)

-

oor"rorÎffi"'oiét--Iàéàti6. *i"" "t oto" "tr"'
Ia déIimitation par la protection de certains

végéLaux spontanés (arbres et herbes)
Ia mise ân vaine pâture après les récoltes

c43 53 C'est un secteur' gui eonnait 'moins
d' innovations gue I 'agriculture irriguée

c44 53 L'essentiel des interventions extérieures
porte slJr Ia lulte contre I 'érosion hydrique ef
éolienne et sur le mainÈien de la fertilité des sols

c45 53 L'appropriation des terres cultivées sous
pluie esÈ pfus "i"Iusivement 

masculine que les autres
domaines de Ia producLion paysanne (p 46)

c46 53 Les liens de I'aqriculture sous pluie avec
l'élevage sont importants :

fumure
valne Pâture
invesLissement des surplus économiques dégagés par

I'une de ces activités dans I'autre

c47 53 Les cultures de rente, eÈ ÈouE particulière-
ment le coton, constituent une catégorie spécificrue
de cultures sous Pluie (P 47)

C48 53 Les cultures vivrières soqs pluie ne
constituent plus I'activité unique d'un nombre
significatif de producteurs ruraux (p 48)
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LE SECTEUR L-ES I'.OREISrr.3.ryF cso s4, p 4e

a4g s4 TouEes les inLerventions en matière de forêts
se sonÈ fait"= ttt I'absence des populatsions concernées
ou riverraines

CsO 54 Un changement allant dans
participation paysanne à Ia gestion
esE en train d'être amorcé

le sens de Ia
de I'environnement
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BILAN
IT.4. 81 à B,4, p 50

Bl Les productions rurales sont en danger

BZ Les moyens de production sont mal connus
des intervenanÈs en milieu rural

:

83 Il est donc nécessaire et urgent d'innover

84 Deux nouvéaux principes doivent sous-tendre
touÈe nouvelle législaEion :

la protection des productions rurales
Ia protection des producteurs rurarx
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REcOFIJIANDATIONS DE PORTÉE SÉNÉRAT,T
III;1- RlG à R7 G, PP 5?-58

Rl G L'efforL principal et novateur doit porter
sur I'informaÈion et Ia communication (p 52)

R2 G L'évolution des sociétés, des productions et
des systèmes fonciers doit êÈre prévue (p 53) 

i

R3 G Les législations doivent être simples et claires

R4G
être destinées avanE tout anrx producÈeurs rurarrx-
Elles doivent proÈéger les producterrrs ruraux et
Ieurs productions (p 54)

R5 G II faut éviter que soit inscrite dans Ia
législation toute discrimination d'une activité de
production rurale par rapport à une auEre (p 55)

R6 G Dans touÈe législation concernant le foncier
rural, toute prédation d'une activitê sur I'espace
d'une autre doiÈ êEre prévue (P 56)

R? G La complémentarité doit être un des principaux
thèmes de rêflexion et de communication (p 5?)
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RECOTS,IANDATIONS PAR SECTEURS DE PRODUCTION
III_.2- Rg 51 à R3O s;4, pp 59_69

r,.E SECTEUR PASTORÀL
rrr. 2. 1 59-62

LÀ PRODUCTION PASTORAT,E
ET tES POtTTIOnES

ÉcolourotrEs, socrALEs ET roucrÈRns

RB s1 La. producE,ion pastorale est aussi. lmtrortanteéconomiquement et sociàlement que la produetLonagricole : ce fait doiÈ désormais être pris en comptedans tous ses aspects (p 59)

R9 sl Prendre en compÈe les spécificitésde la production pasLorale sahélienne

RECOIT0IANDATIONS PRÀTIOUES

Rlo sl Rendre I 'espace pastoral présenÈ
dans les législations foncières (p 60)

RL 1 sl Penser le foncier pastoral autanten Èermes d'eau que de berreet en termes de voies d'accès à I 'eau (p 61 )

R12 51 l'larquer I'accès au.:K points d'eautemporaires comme permanents

R13 sl Prévoir dans ra régisration aussi bien lesprédations des activités agricoles sur les espacespastoraux que I' inverse (res dégâts aux cultures)
R14 sl EntreLenir les pistres de tranhumance et lesroutes d'exportation du bétail existantes. Les multi-plier', particulièrement dans ra Troisième Région oùIes transhumants sont nombreux et les culturès denses

R15 sl Appuyer Eous les domaines où ra complémenta-rité entre agriculture et élevaçre s'exprime
R16 51 Réduire la prédation de I'éIevage des cita-dins sur res ressources pastorares existantes
Rl? sl Pour toutes les décisions et les Èravauxconcernant I 'élevàgê, Ies associ_ations pastorales
devraient être largement mises à contribution-

Et touÈes res associations villageoises
devraient comprendre un secteur "élevage" (p 62) -

t
t
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LE SECTEUR
L I AGRIcULTURE rnRreuÉn

rrr.2.2- Rl8 52 à R23 52, pp 63-64

R18 s2 Faire précéder obrigatoirement tout aména-gement hydraulique p€rr des études approfondies dansles domaines sociorogique, êt donc ioncier, et éco-
nomique sur toute ra zone sur laguelle I'aménagrementaura un impact (p 63),

R19 s2 Promouvoir une approche concertée avectous les producteurs locaux
Rzo sz - Des "règles du jeu foncier" dolvent êtreclaires, simples, expliciÈes, applicables et appti_quées, contrôlabres et contrôlées, connues de ùôusles acteurs, et établies à I'avanee
R21 s2 Les institutions d'encadrement des grands
arnénagements doivent rempl ir ef fectivement leurmission et faire appriquer les règles officielles
d ' exploi tat,ion

R22 s2 créer des outils de suivi et se d.onner les
moyens d'une vision stratégiqre à moyen et long termepour prendre en compte Ie contexte de transition gueconnalt Ie secteur irrigué (p 64)

R23 s2 Les débouchés qui pour Ie moment sont insuf-fisants par rapport à r 'accroissement considérable
des cultures irriguées, maraichères en particulier,
doivent faire I'objet d'un effort de prômotion
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LE SECTEUR
DE L'AGRICULTURE SOUS PLUIE

r r r . 2.3. .R24 53 à R26 53, pp 65-67

R24 53 - Redynamiser des pratiques anciennes de
production, âr, particul ier cel le de la fumure animale
(p 6s)

R25 53 Promouvoir la diversification alimentaire
(p 66)

R26 53 - Sounettre à Ia réflexion des associaÈions
vlllageoises et autres associations de productegrs
Ies contradtctions majeures que connalssent les sys-
tèmes sociaux qui sous-tendent leurs productions
agricoles (p 6?)
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LE SECTEUR DES FOEETS
rrr'2'4 P 68-69

s4 Procéder au déclassemenÈ des forêts domania-
ne présentant plus giana intérêt écologique 1p 68)

s4 Reconnaltre I' inportance économique réelle
acEiviÈés forestsières

R29 54 lvlettre en place une réglementatsion fores-
t,ière qui conf;ie la gesbion locale des ressources
naturelles à,t*-p"putâtions locales concertrées

R30 s4 - Etendre à toutes les ressotrrces .naturel les
spontanées-;t protégées les expériences de gestion
ou de cogestion par i.= populations locales, mi'ses

en .place Pour les forêts

.'.-
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RECOTiI5TANDATIONS PAR DOT'IAINES D' INTERVENTION
III.3. R31 Dl à R41 D3, PP ?O-77

LE FONCIER ET LA, DÉçqN!:BALISATIOT.
r A Dl' PP ?O-?L

R31 Dl L'uniËé foncière Ia plus fonctionnelle est
celle de niveau villageois (P 70)

R32 Dl RéhabitiÈer I'unité communautaire de base
(vi t lagle, fraction' etc- )

R33 Dl - Faire une dlst,incÈion entre deux tlæes
d'organisaÈions : celles à but économique et
celles qui ont une foncÈion d'arbitrage

R34 Dl Réduire la présence des représentants de
I ' Euat au niveau local ( P 7 L)
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SENSIBILISATION ET ANIMATION
III.3.2. R35 DZ et R36 D2, pp 72-73

R35 D2 Distinguer res phases de sensibirisation
et d'animat,ion

quatre recommandations méthodologiquespour la sensibilisation (p T2)

R36 D2 Ration.al-iser' ra sensibilisati.on, I'inÈer-
vention et I'animation

édiùer .un manuel de I'animateur
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UTTONNETSIII.3.3. R

R37 D3 Entériner I'obsolescence duet foncier, du Code forestià, et du
Code domanial

Code de feu (p ?4)
R38 D3 RéparËir les compétences entre adminis-tration et justice en matière de regiements desconflits fonciers -rz--"'.r.

R39 D3 créer avec les communautés rocales uneinstance foncière locale 
"ùâ.ge. de ià-n"=tion(ou de la cogestion en cas de grand. aménagemenE)de leur patrimolne foncier a; zsl

R4o D3 créer au niveau régional une instance deconcertation foncière fonctionnant comme lieu derencontre entre administration, justice, baillèursde fonds et organisations localei (p Z'Ol

R41 D3 créer au niveau national une cerlule deréflexion sur les guestions foncièr"= qùi s'appùie-rait sur res analyses et res résultats de I'obser-vatoire du foncierI
t
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CONCLUSIONS
L à CL 6, pp ?B-81

cL 1 Les réarités foncières rurales actuerles duMari et leur éloignement de Ia tégislation foncière
sonf pour une grande part les conséguences des poli-
tigues et des pratiques du passé (p T9)

cL 2 L' inversion de ces tendances' nécessitera desefforts très importants dans le domaine de I'infor-
mation et de ra formatlo. des intervenants

CL 3 L'Observatoire du foncier au ttlati fournira
régulièrement res données et leur anaryse sur la
situation foncière de I'ensemble du pays

cL 4 L'observatoire du foncier au tlari, oFM, sera
organisé dans un premier temps selon les modalités
suivantes :

sur deux ans
sur le domaine rural
Ies relations villes-campagnes
I 'agriculture et I 'éIevage urbains
en Troisième, cinquième et septième Régions
une cellule de capitalisation à Bamako

CL 5 Sur la suggestion de I 'Açrence de Bamako de Iacaisse cenLrale de coopération économique, Ie thème
de travair de I'observatoire du foncier au Maripourrait être étendu aux institutions locales (p 80)

CL 6 L'Etude "bilan-recommandaÈions' pour un
observatoire du foncier au Mali a fait Iobjet :

de 14 rapports individuels intermédiaires
d'un texte de synthèse,
'Le foncier rural au Mali" (Bl p + annexes + encart)et va faire |objet de "Documents de travail" :t,rl,e foncier rurar au Mari ou le lancement d'un

observatoire national du foncier" (titre provisoire)
(p B1)-
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