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Evaluer
systèmes de
partenaires
él eveurs et
t e chni ques

les impaets de Ia
production ruraux
au déveI oPPement

pêcheurs ) Etat
ONG.

IilTRODIICTIOIT

règlementation foncière sur Ies
répônd à une attente de tous I es

: t{onde rura} ( agricul teurs,
Bai I I eurs de f OSrds encadreurs

Tous aujourd'hui, éprouvent une eertaine' inquiétude pour
évalue:: I a règl ementation f oncière et I eF . chances d'un
déve} oppement économique et social réussi tenant comPte 3

d, une part , de I a rentabi l ité des systèrçes de production
pastoraux I agto-Pastoraux et sylvo-pastoraux ;

d'autre ' part, du besoin de - séEurité foncière
indispensabl e au lirr"n.ement et à I a réaI iiation ef f ective
d'aetion de déveloPPement. .

une telIe étude s'inscrit dans le cadre'dt" stratégies
politico-économiques des pays afrieains,-dont les enjeux majeurs
demeurent : désengagémént de I'Etât,' privatisation,
responsabilisation et pârticipation des m.asses- rurales à 1a

gesliorr, I'exploitation et 1a conservation des ressources
naturel I es .

pour ce faire, iI y a lieu de réaliser une adéquation entre
la pofitiqué Iégislativè foncière et toutes les activités socio-
économiques impiiquées par res systèmes de produetion en milieu
rural.

La mesure d'une telle adéquation aPPelle au préalable une

analyse critique de 1a règfemen_tatiôn foncière qui doit
déboueher sur des 

-ptopositiJns d'orientatioii en matière de

gesti on des ressourees naturel I es . '

I - âlrALrsE CRITIQIIE DE LIL REGLETiEIITII3I|I()N
FONCIERE

I I s'agit ici d' anal yser I a situation actuel I e de

1égislatio11 domainiale et fon"ière, de dégagef ses Iimites

""= effets sur les.systèmes de production.

a-1- Situation a.ctuelIe de la légrielation
f trrrcière- et dornania'l e

Lorsque I 'on se réf ère à I ' arsenal juridique maI ien, orl

réaI ise que toute 1 a pol itigue foncière est dominée par une

eoexistence eonf I ictùeI I e des règl es de gestion et
d'expl oitation d": ressourees naturel I es .

la
et



. ces règles pour l'essentiel , se retrouvQnt dans:

- les pratiques et droit coutumiers,

-..-,,_-la loi -N'36=9IIÀN-RM nu ler,À,oit.1-9,8,q portant Code
. Dor.ii"î ài toirci"r (cDF) et ses décrçts dià'ppri'èàfion;-

- et les tertes forestiers'
1.1.1 Ira çoutume

Dans les articles L27 à 134 le cDF, tout en reconnaissant
de façon fàrmelle le droit foncier coutumieË, ne donne aueune
définition de cette notion. Or ces coutumes constitueraient
plus ou moins I ' ensembl e des règ1 es dont Ïes . 

populatigns se

iréval ent sur I a terre, I ' eau et I eurs accegsoires depuis des
siècIes.

rssues des rél igions animistes ces règl eb trouvent I eurs
manifestations dans un ensemble de principesl

Ie caraetère saeré de I'eau et de 1a ter:-ê, I'inaliénabi-
I i té et I ' appartenance aux divini tés

Ia reconnaissance de droits aux humainq qui sont- syl!out,
l e droit de gestion dévol u à Ia compétence ilu -d.o,tgoukol 

otigui
(*"ître de Ià terre) du dri-tigui (maître de l_'eau) . du Dioro
(maître des pât.,r.g*" ) du kotrtrgô-tigui (maîtke de 1a brousse) .

Les droits ci-dessus définis ont une dennée constante du

foncier coutumier au MaIi

Avee I'islamisation se sont superposées au fond coutumier
foncier des nouvelles normes inspirées du Cofan'

Au début du 19è siècle, la colonisation intervie:tt avec une

Iégistation écrite de type occidental, dominée par les notions
de Ia propiiété privée .t du domaine éminent de I'Etat.

Ce type de I égis I ati on va êga1 ement qohabiter avec I es

droits fonciers traditionnels sans pouvoir Ies éc.arter tant iIs
sont vivaces , si tant qu' on I es retrouvei' au jourd'hui dans

I 'arsenal juridique moderne de notre pays.

1.1.2. Le- droit moderne :

En droit moderne maI ien I a pol itique domanial e et foncière
quant à I'appropriation, 1'adminstration, 1'exptoitation et Ia
ôorr=ervation des ressources naturel I es découl e, Pour
I'essentiei, de mécanisme juridiques différents selon qu'ils
s, appl iqrurri au domaine publ i c ou privé de I 'Etat , mais concourê
toujours à consacr"i I e droit de propriété ' exclusif de I 'Etat
sur toutes I es terres.



En ef f et f e domaine public se compose dcs biens qui, êtl
raison de t eur nature et de l eur destinati on , rlê sont pas

",.r"ceptibles 
de propriété privée, c'est 1a déliqfitation (domaine

publ iè naturel-)-àt -[+c+-asiement ( domaine tr>ubl ië art i-f i-eie]] qui
iont d'un bien une dépendance du domaine publiq. Les décrets de
dél imitation et de cIâssement déterminent Ia c,pntenance et les
Iimites de I'immeuble, en f ixent les modalités,.de gestion et de
eonservation. Il sera alors procédé à I'imry-ratrieulation du
terrain au nom de I 'Etat.

'. . ''' :

. ,':' Il est prévu dans le Code Domanial et Foncier que les
propriétés privées peuvent être soumises'à diverses servitudes
letles que f"= servitnd.r de passage, de survol, d'implantation
et d'appui lorsque eelles-ci sont nécessitées par I'aménagement
et1'exploitationdesdépendancesdudomainePFblic.
L' établ issement de ces servi tudes ne donne 1 {eu au versement
d'aucune indemnité.

par ai I I eurs I e domaine pubt ic est régi par des
dispositions particulières destinées à Ie faire bénéf icier d'une
f orte protection. C'est ainsi que I e domaine "publ ic et l es
dépendànees du domaine public sont inaliénables et
impreseiptibl es.
Le domaiÀe public immobilier de I'Etat est géré par 1e Ministre
chargé des -Oo*aines gui peut toutefois déIéguer son pouvoir de
gestion aux autres ministres.

t'Etat peut se décharger de Ia gestion d'une partie de son
domaine public au profit d'une collectivité décentralisée. rl
s'agit dâns ee cas d'un simple transfert de gestion, qui est
déciae par décret pris en consei I de Ministies . En fait I e
transf ert de gestion a essentiet lement pour ef f.et de transf érer
la charge que représente la conservation et la gestion du
domaine du Budget de I'Etat à celui de Ia colI'Êctivité.

Toutefois I 'inal iénabi I ité du domaine pubt ic ne s'oppose
pas à ce que I 'Etat aecorde aux particul iers des autorisations
i"*porairàs d'oceuper et à titre privatif le domaine Public
(prise d'eau dans les cours d'eau, pâDeaux publicitaires etc ).
Ces autorisations sont revocabl es à tout moment et sans
indemnité. EI I es donnent I ieu au paiement de redevances.

En ce qui concerne Ie- dg!!af$e -PIiJé-de 1 'Etàt, êr PI-gs des
terres f aisant I 'ob jet d -urr titre f oneier établ l ou transf éré au
nom de I 'Etat, I e Code Domanial et Foncier dispose que Ie
domaine privé immobilier de I'Etat comprend toutes Ies terres
non immatrieul ées y eompris ceI'I es sur I esquel l es is'exercent des
droits f oneiers coutumiers. cette clispositior5 expressement
insérée dans le code Domanial et Foncier ' élargit
considérabl ement I e domaine privé de I 'Etat. La plus grande
partie du territoire national n'étant pas immatrieul ée et ne
faisant pas I'objet d'un titre foneier appartient donc à I'Etat '



':

Cependant I'Etat ne peut procéder à des attributions ayant
pour objet des terrains dépendant de son dor.naine privé que si
ceux-ei ont été préalablement immatricul és. t'immatriculation
fait donc naître à 1a vie juridique les terres du domaine privé
de I 'Etat.

Dès due I'imatriculation est faite au nop de I'Etât, iI est
en mesure d'exereer dans toute 1a pIénitude son droit de
propriété. En ce qui eoncerne Ies terrains déjà mis en valeur,
I ' Etat peut I es donner à bai I , en concessi on, en permis d'habi -
ter , I es vendre ou I es échanger. Toutefois i I ne peut en
disposer gratuitement si ce n'est qut.au prof it d'une
collectivité territoriale décentralisée. .

Dans Ie eas de terrains non mis en valeUr Ie Code Domanial
et Foneier limite la liberté de I'Etat de gérer et de disposer
des immeubles. Ainsi par exemple les terres agricoles ne peuvent
être attribuées que sous forme de eoneessiofi rural e, I a vente
n'étant alors possible qu'après Ia mise en valeur, elle
intervient au profit du concessionnai re . De même, I es terrains
à usage industriet non mis en val eur ne peuvent faire I 'objet
que d'un bail emphytéotique ou d'un bail avec promesse de vente.
ta vente directe est interdite.

L'Etat peut égal ement affecter une
privé à un service publ ic ou à une eol
décentralisée. L'affectation n'entraine
propriété. El I e est provisoi re et prend
I 'a motivée ou I a cession.

partie de son domaine
I ectivité territorial e

pas 1e transfert de
fin avec I e besoin qui

Le droi t moderne pose done I es grands principes de I a
pol itique domanial e et f oneière de I 'Etat à 'savoir :

appropriation de toutes les terres p4r I'Etat;

mise à I'éeart des col Iectivités et dçs populations dans
la gestion des ressources ' '

centralisation des modalités et procédures de gestion i

primauté du droit moderne écrit sur Ies eoutumes etc..

Toutes choses qui f reinent 1 e déveI oppement et I a
rentabi I ité de I a production et posent I e probl ème des I imites
de cette pol itique.



2 - LEs; LII{ITES IICII]UELLES à L'IIPPI{ICÀ'I|ION DES
Dr FFERENTEs nÈ<irErrpntn.Troxs

Depuis Ia promul agation des principaur( codes, Plusieur
textes d'applicalion otrl été adoptés ; mais aucun n'a levé les
obstacles 

-juridiques à 1a sécurité des e[ploiLants et des
pop"l atiott= . Cepeirdant ces règl ementations- solt aYPI iquées dans
certaines de l eùrs dipositiottl concernant I e domaine de I 'Etat .

2 -L- Le Code llomanial e et Fonçier

Au "r,r""" * I 'appl ication des textes des contraintes
objectives rendent difficile la mise en oeuvFe des différentes
mésures . Dans une série d' études récentes ( 1 ) diverses
contrainte sont identifiée parmis Iesquelles :

le retard dans 1a promulaqation des décrets d'application
du Code Domanial et roÀcier qui n'ont été Pris qu'en 1992,
c'est-à-dire sept ans après I'introduction du CDF ;

Ies Iacunes et ou insuffisances notoires dans Ies textes
à I'exemple des dispositions appliquées aux activités
pastorales , âgricoles et forestières traditionnel Ies qui
êonstituent I'essentiel de I'économie nationAle ;

tes proeédures compl iguées et eontraingantes comme I a
proeédure d'-immatrieul ation qui eonstitue aux yeux del 'Etat Ia
seul e voie d' aceès à I a ProPri été ;

le langage ésotorique et I'imprecisiorl des concepts : le
texte est truf té d'r-rn jargôn juridique, dif f ici I ement accessibl e

même aux agents de t'âaministration et des services techniques
alors que É"r ait leurs certains concepts clé contme Ies droits
coutumiers I n* sont accompagnés d'aucune définition dans I e
Code.

l es contraintes administrativês , parmi;'.I esquel I es mention
doit être faite à 1a forte centralisation et'hiérarehisation de
I'administration, à I'insuffisance de eoordination entre Ies
ministères et services impliqués dans Ia gestion de I'esPace et
des ressourees naturel I eg et à I 'attitude négative de certains
agents de I 'Etat vis-à-vis des popu-
Iations ;

( I ) C. CouI ibal y et al . . . La probl ématique foncière au MaI i
Reflexion national multidisciJtinaire (cILsS ctUB du sahel
Novembre l99I

c. Hesseling et c. coulibaly. La Législation- et 1a Politique
f oncières au MaIi ; Rapport dâns Ie eaclre du Schéma Directeur de
clével oppement rural . ÀÈc Leiden IMRAD Bamako Novembre f 992.



f imprécision des compétences, notamment dans 1a gestion
du contentieux dont les règles parsémées à travers 1e Code
Domanial et Foncier présentent des insuffisanees guant à 1a
répartition des compétences entre 1e juge administratif et 1e
juge judiciaire;

I ' insécurisation total e des popul ations et des
eoI I ectivités Territorial es décentral isées découl ant du principe
de I'appropriation de toutes les terres par Il 'Etât, ainsi que le
droi t de reprise et d' expropriation pour cause
publ ique ou pour. vacance

d'utilité

2-2 - I,es TexËes Forestiers
Ie domaine classé actuel n'est pas légalement du domaine

public de I'Etat faute d'immatriculation

I e domaine pro têgê , du point de vue du Cod,e domani a I et
foncier fait partie du domaine privé de I'Etat; ce domaine
eomporte I es terrains devant supporter I es forêts des
particul iers et des col I ectivités. Cependant I a procédure
d'accès à I a concession rural e demeure toujours I ongue eL
onéreuse.

la législation forestière en vigueur a plutôt mis
I'aceent sur Ia repression que sur Ies 'actions techniques
(vulgarisation, gestion, formation etc)

I es fourehettes des taux de transaetipn proposées par I e
code sont arbitraires et hors de portée des populations.

1a procédure de ristourne a entrainé des comportements
abusi fs de eertains agents .

2.2.L. Code de Feu

inadéquation entre I'interdiction formel I e de feux de
brousse et l es pratigues habituel l es des poF,ul ations.

i I I égal ité et eoût él evé des amandes coI I ectives
app I iguées aux popul ati ons rural es .

2.2.2. Code de Chasse

la législation en 1a matière repose exclusivement sur
I'aspeet sportif de Ia ehasse, c€ qui est en nette contradiction
avec I es pratiques habituel I es des popul ations ( chasseurs ) ;

excl usion par l e Code de I 'accès des popul ations à tout
droit d'usage ;



I

la non participation des couches socig-professionnelles
(chasseurs) à i'elaboiation de la Iégislatio4

la systématisation de 1a fermeture de 1a chasse se
-faver,isant -Ia prolifération de certair.+ prédateurs- -et
encourageant Ie braconnage.

2.2.3 Code de Pêche

La pêche est un domaine où les activitéF sont menées par
des groupes socia-professionnels spécialisés et' non spécialisés.

..:

L'Etat applique une législation générale et vâgue en la
manière, cê qùi éonduit à Ia coexisience de deux codes de
gestion incompatibl es i

plusieurs passages du code sont ambigUs notamment ceux
relatifs: 

,

à la notion du droit d'usage

..nf'',' à Ia problématique de Ia détermination d9" maillages dans

lacs etc..

au manque de définition claire des
compositions deJ conseils et comités de pêchd,

à I'affectation de permis (a I'engin ou à

à I'inexistence de dispositions explicltes autorisant Ia
sanction d'un pêcheur pris sur le fait ''-

2 -3 - Conclrrsion

Diffici I ement mises en apPl ication Par I es agents de
terrain, Ies règlementations toncières et domaniales sont aussi
ignorées que contestées par Ia quasi totalité des exploitants
ruraux.

Dans Ies domaines aménagées par I'Etât, I'exptoitant rural,
du fait qu' i I ne se sent guère sécurisé pqr I a I égis I ation ,

appl ique peu ou pas I es mesures techniqueÊ , économiques et
jtridiqueJ que préconise 1a 1égislation

Ail Ieurs c'est aussi I'insuf f isance deq moyens (humairls,
mat êriels et finaneiers) de la pol itique foncière qui Iimite
considérablement Ia mise en oeuvre des mésures préconisées.

fonctions et

la personne) ,
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Dans 1e fond, I'obstacle majeur réside dans I'opposition
quasi irréductible entre deux logiques : celle des Codes ou de
I'Etat, centralisateur et homogénéïsant, qui souhaite précipiter
un modèIe de développement sociétal fondé sur des concepts et
mÉcan juridiguss importés - ( irnrnatrie*l-AÈ*on;----êsmaines
publ ies et pri vê, expropriation. . . ) et eel 1e dd's soeiétés dites
traditionnel l es-, plurales et diversif iées , f onetionnant sur des
droi ts coutumiers I ocaux issus de pratiques et eonnaissances
aneestrales ayant fait leur preuve et adaptééç aux modèIes de
sociétés que ces populations dési rent . ,ï

Ces limites, ressenties par I'ensemble d"q acteurs (agents
de I 'Etat évol uant , sur I e terrain, resppnsabl es 1 ocaux
d' organismes de dével oppement , popul ati ons ) , :ont f avorisé 1a
création et/ou I'aggravation d'une situation de désorganisation
et d'anarchie dans 1a gestion et I'utitisatio$ des ressources
f oncières , I es tensions social es entre ill es catégories
d'exploitants et 1a erise de confiance entre exploitants et
agents de I'Etat et du développement.

D'une manière générale les textes
eompte des eonditions soeiologigues et
au lieu de sécuriser les poPulations
insécurité.

Au Mali nous
production ruraux
sylvo-pastoraux.

actuels, en ne tenant pas
éeonomiques des mi I i eux ,

rural es ent aggravé I eur

3 - rt{pâ,crs suR LEs sYsTEriEs DE PR(}pUCTT()![S
RtIRAt':( ( SPR,) :

3.1. Définition des SPR

pouvons distinguer trois grBnds systèmes de
: systèmes pastoraux, âgro-pqptoraux et agro-

D'un point de vue elimatique les S.P.R paqtoraux sont ceux
dont l'élevage est l'aetivité économique dÇ loin Ia plus
importante et I 'espace est principal ement ::occuPé par I es
pâturages avec peu ou pas d'agrieulture.

tes systèmes agro-pastoraux par contre se qÊractérisent par
I a prédominanee de I 'agricul ture soutenue pari 1 ' él evage, I I s
sont aetuellement loealisés dans la zone Sud Sahel au centre du
pays. En fait ees systèmes peuvent être subdivisés en différents
sous-systèmes, rrotamment i ,

le sous-système cultures irriguées

I e sous-système cul ture sèehes

Enfin les sous-systèmes âgro-sylvo-pastoraux gui combinent
agriculture, é1évage et foresterie sont essentiellement
I ocal isés dans I e sud du pays .



L1

Et depuis, l'association pastorale trésite à investir dans

cet l taménaEement' 
:

. D'une manière générale' les limites à i'application de la
rèelementatî;-;;;"iè;" soni pàtttptibles ssr les svstèmes de

production ï-it"utt" la t'ouveil" iituationide -concurrence et
d,anarchie Jrgeï .-ntr"-âctivitès (agricul.ture, élévage, pêche'

foresterie);'--;";;;-- pioductions - (cultures _ vivrièreg et
spéculatioi'po"îiË ..rËrial et entre iogique's de développement

--'-(i'n+ensitii"[io"-ptonée -Par-l-_a rgs]"-oent-e-t-ipf!" foncière et Ies

services techniques, système eîtènËif rn"inÈ{nù par }d- nâioiité
des expl oitanÈs ) '

I I s'ensuit des difficultés d'accès eÈ/9Y de gestion de

ressources naturelles par certaines eatégoriç d'exploitants, êt
des conflits fonci"rs q"i vont cËà"""i $é" dimepsions à la fois
éeol ogigues , techniqueà et soei oléconomiquesl sel on I es systèmes

de prôduction

3.2.1.. Sur les svstèmes pqstoraux'

Les systèmes pastoraux- ruraux souffrent surtout d'une

expl oitati-oï anarchi-iriJ;tï' rtr" marginal isati on rel ative dans

le processus de dév.tâppement de reurs espaces respectifs (zones

de transhumanee et d;-nomadisme). ces_ espaces sont rarement

déI imités ou reeonnus comme ters' par re I égislateur bien que

souvent à I,exemple du Delta centràI du Niger, des survivances
d, une déI imitation historique éntt" l es aitférents espaces de

production, soient fortement présentes '

En fait ces espaces sont prati.quement définis en négation
avee I es autres espaces de prôdrr"ti-on '_' . . . i."t .espace 

pastoral
tout espace qui n, esl-p"= .rrftivé du tout ou i'tout espace cul tivé
à eertaines périodeg âe r'année dans Ie momÊirt où iI n'est Pas

cul tivé ( vaine Pâture ) " ( 1) '$

I1 en résulte une faible attention accordée iÏ.::::u*::I I glr f' e-lJ'r Ls *t^=, -*-*::- 
'-r--i_, 

- al I acr .-t dg
d, él evage traditionnel par I 'Etat et I.": organrsmes

'^-& r^nl I ae rârês mesures et actions ( création de
dével opPement dont l es rares TtT1t"1, :l
;:ï;i:"[r:';i: riit: conrre r es epi'oolies. . . ) res-tent rortement

-----r--!.:^- ,I^-' Â!'.lnitrntq et dgiiii;il ;1i' iJ';;;;; d" sécuiisarion des expl oitants et de

I eurs inf iastructures ' ( 2 )

-lrl--;.--;;il;--:--!" roncier rurar au MaIi. Ministère de

I , Agri cul ture , de I , Er evage et de I 'Envi ronnement et cccE '
Novembre Avri I 1992
(2) Cette attitude vis-à-vis de 1'éIevage ns eor_respond ni à Ia
place gu, il oc"rp" dins I'éeonomie nationale, 

-^11- i ces

eonditions ,rnormar es,, de f onctionnement r Êrrcore moins à des

eonditions oPtimum d' exPloitation'
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3 .2.2 . Sur I es svstèmeS aqrO-pastoraux

Dans I es esPaces agro-Pastoraux qui sont en fait I a

majorité des espaces utiliscs, la Iégislation et Ies pratigues
administraitves accordent uue priorité de droit et de fait à

I 'agricul ture sur I 'éI evage ( 3 ) .

L'impôt sur le eheptel n'a son équivalent sur aucune autre
produetion rural e et 1 es indemnisations sui te aux dégats
ài "rrimaux" 

excluent de f ait toute possibilité de sanction des
autres activités sur Ies parcours et pâturages traditionnels des
troupeaux. De ce fait f*s conftits territoriaux et fonciers
entrè agriculteurs et éleveurs sont presque toqjours tranchés en

faveur des agricul teurs sous I a forme de "dégats aux cul tures" '

Entre I es différents sous-systèmes agro-pastoraux,
I'agriculture irriguée a reçu le ry3ximum d'attention du
Iéglslation et des administrateurs des "Projets" par rapport au

=oiu-système cultures sèches. souvent en violation de la
règleméntation foncière en vigueur, des périmètres hydro-
ag;ieoles ont été implantés sur d'anciens espaces d'autres
aclivités de produetion. Des mesures institutionnelles
spécifiques ont été prises en vue d'une extension des
superf icies et d'une intèr,=if icaLion des productions (procédures
d';xpropriation des ayants droit traditionnel s , rè91 ementation
des àttiiu"tiott= , cyeàtion de services d'encadrement, de crédit
et de commercialisation) . ( 4)

Cependant s'iI convient de citer comme impact positif une
augmentàtion significative des superficies et des rendements
rizicoles et m"i"îehers dans les périmètres aménagés, force est
aussi de reconnaître 1a persistance d'effets pervers comme :

I a désorganisation des SPR traditionnel s au Profit des
périmètres aménagés ,

I 'accès aux ressources foneières ( au moins dans
I'ensemble des grands périmètres) et une certaine aPPropriation
des terres par des non-PaYSans;

une accentuation de I ' inséeurité des expl oitants de ces
périmètres qui deviennent de simpl es "attributaires" ; ce qui
àttecte leur niveau d'investissement dans ce domaine, êt
compromet I a produetivité à moyen et I ong termes '

(3) D Kintz op cit
iai crLSS/club du sAHEL Etude sur I'amélioration des cultures
irriguées au l{ali, décembre I99o
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Par contre 1e sous-système des cultures sèches bien qu'iI
eoneerne toutes les Régions du Mali, est par elcellence 1e lieu
de superposition et de conflits entre les deux 4roits (coutumier
et moderne). Cette situation est surtout ,manifeste dans
certaines zones:

I es zones de dé I imi tati on de périmètres protégés ou
aménagés par I'Etat (forêts classées ou protégées, aménagements
hydro-asricol é) ; q,ri sont èn f ait dès f oimes déguisées
d' expropriation au profi t de nouveaux acteurs , activités ou
eauses auxquelles les ayants-droit eoutumiers sont généralement
exc I ues ;

les zones péri-urbaines
d' anci ens terroi rs vi I I ageois
nouvel I es Concessions RuraI es ,
ruraux;

des grandes vi I I es qui sont
"national isés'! au prof i t de
di ffici I ement accessibl es aux

ai I I eurs , I e regrecissement des espaces uti I isabl es du
fait de la désertification, les pressions'démographigues,
I 'extension anarchique des cul tures (vivrières'. et de rente) et
I'affaiblissement des coutumes, ménacent les équilibres
éeol ogiques , âccentuent I es conf I i ts et provoquent I a stagnation
ou I a baisse des productivi tés .

Par ai I I eurs I es I iens d'intégration agricul ture-éI evage
sont nombreux et importants économiquement et social ement
( fermure des ehamps , vaine pâture , rapports agricul teurs-
é1 eveurs, investissement des surplus éeonomiques dégagés ) .

Cependant ils ne pourraient atteindre leurs niveaux optimum si
une eertaine séeurité foneière n'est pas garantie.

3 . 2. 3. Sur Ies systèmes asro-sylvo-pastoraux:

Les pressi ons humaines et animal es dans I es zones de
I ocal i sation de ces systèmes de production ( I e Sud notamment ) ;
ont transformé ces Iieux en véritable front'de colonisation
agricole (5). Les impaets de la règlementation foncière sur les
sous-systèmes agricol es et pastoraux sont rel ativement
identiques dans I ''ensembl e des Régi ons .

Par contre en matière de production forestière , I e bi I an
de I a règ I ementati on autori tai re se pose en terme de
perturbation eulturelle de I'homme rural Far rapport aux
ressources nature I I es .

(5) I. Cissé
importance et
s t rat égi es de
Juillet I992

I es migrations agricol es au MaI i : I eur
I a nécessi té de I eur prise en compte dans I es
développement CIDEP Louvain I a Neuve Belgique
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Comme aspects négatifs on notera que Iq dislocation des
pouvoirs eouttmiers ( àrganisation de ehasseuùs, _ 9uI te du feu,
àéni." des eaux et des bois) a induit de nouvelles règl.q et
éomportements de gestion allant dans l l9 sens d'une
surâ*pl oitation et de I a dégradation des ressources
halieitiques, f.auniques et ligneuses (couPe de bois et
autoris"ti on de la pêche à de nouvel I es catégorie social es peu
soucieuse de I ' équi I ibre écoI ogigue ) .

Comme aspects positi fs , i I conviendrait de citer I es
efforts de folmation sur Ia vraie nature 4e I'arbre et des
f;;êts. Ltarbre n'est plus simplement conçu comme un don de
Dieu. Comme I es autres ressources naturel I es , i I se cul tive et
ne se récoI te pas seul ement . Par ai I I eurs eertaines dispositions
règlementaireJ ont conduit à la création de magsifs classés pour
des objectifs multiples ( écologigues , êconomiques, sociaux)
Environ 2oo forêts .1"rsées et réserves de faunes et existent
sur le territoire national. Des efforts ont été également porté
sur I 'util isation rationnel I e du bois (vulgarisation de foyers'
amél iorés ) et sur I 'int égration de I'arbre dans 1a vie des
popul ations ( boisements col I ecti fs ou privés , accès aux
techniques de pépinières rural es. . . ) '

En guise de concl usion, oD peut remarquer que cette
politigue foncière, en ne tenant pas eompte les Possibilités
auto-développement des populations et des capacités réeI les de
I eurs st ruà[ures de product i on , hâ I gré gue I ques résul tats
satisfaisant , a eu incontestabl ement 'sur I es SPR, des effets
pervers considérables (accentuation des Presgi_ons humaines et
ànimales sur les ressourees naturelles et foncières, leur
dégradation, €t 1'éclatement de véritables conflits agraires)
=ticeptibl es de comPromettre à terme I es actions de
développement rural.

4 - LES GRIITIDS AXES D'tfIfE NOUVELLE nÈCf.,,El{EN-
TATI()N FONCTÈN.E ET DOI'I.âIIII$.LE

La situation actuel I e de I a règI ementation foncière et son
impact sur les systèmes de production ruraux aPpelle un premier
ctrôix poI itique entre I 'intervention l imitée de I 'Etat qui
reconduirait I es grands principes de I a pot itique foncière
actuel I e mais qui corrigerait tout de même quelques asPeets
décriés , et i''internention radical e qui boul everserait
I t ensempl e des principes-di recteurs en vigueur . Pour di f fétentes
raiuorr=', l es "rrtorités de I a lère et de I a 2è Républ ique avaient
choisi un renforeement du rôl e de 1 'Etat dans I a gestion des
ressourees foncières. Cette situation, PEovoguant chez I es
ehez Ies populations, des réactions d'attentisme, d'host'ilité ou
d'ingor".t.J, appelle en fait un changement de cetterèg1emen-
tation, dans f. but d'une harmonnisation des textes avec Ie
contexte socio-économique, cul turel et I es tendances d'évolution
de nos sociétés pIuraI es.
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A cet ef fet trois seénarios sont aujourdlhui concevables en
matière d'agricul ture, d'éI evage et de gestion des ressources
naturelles (5).

Seéna.rio L : une reeonduction de Ia Iégislation foncière
actuel Ie avec des adaptations Iimitées Pourr: tenir compte de la
poIitique de "décentralisation" mise en oeuvre.

.'

Seénario 2 : une reconduction partielle de la législation
avec une refonte des eodes I es pI us çonstestés et une
participation des populations dans 1a geFtion des domaines
ttsensiblestt.

Scéna.rio 3 : une nouvelle 1égislation foncière fondée sur une
véritabl e décentral isation.

4 - I- - prerni er sc érrari o : I es grands princi pes de I a
pol itique foncière (Etat propriétaire des terres, tenure
éoutumière simplement toIérée et objeetif de généralisation de
I a propriété privée du soI ) , I es modal ités d' intervention de
t 'E[at ( eentràt isation et repression) et de mobi I isation des
hommes et des ressourees ( accroissement de I a productivité et
des échanges ) seront conf i rmés . Par contre ee qui pourra être
changé, cè sont I es aspects I es pI us repressi fs des Codes ( comme

les àmendes eollectives) et une plus grande tolérance à I'égard
des droits fonciers eoutumiers, €rr particulier à 1'occasion des
réquisitions d' immatricul ation.

Ces mesures pourraient mettre fin aux abus les plus criants
dénoneés par I es paysans I ors des Etats généraux du monde rural .

Cependant I a sécurité des expl oitants ruraux hors de
I'immatriculation et Ia stimulation à I'investissement pour
limiter 1a dégradation des sols et de I'environnement resteront
insuffisantes.

(6) E. teroy )- Document de travail , âvril L992

"#
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4-2- Second scénario : Ies aneiens principes-
' recteur.s pouiraient être ref ormul és . L'Etat reconnaÎtrait I a
tenure 

- 
f jncière comme cadre principal e ;de I 'organisation

f oncière, mais il continuerait à encourager 1a Propriété Privée.
Il conserverait eertaines décisions et mésures de souverainété
ainsi gue I'aménagemeht du territoire, tandis que -Ies
popul ations rural es organisées en vi I I age et en commune.s
assureront I'aménagement et la gestion des terroirs.

Dans ces eonditions le CDF ne serait appliqué que dans les
Communes urbaines et I e District de Bamako. Les demandes de
concession seront soumises à I'accord des communes rurales. Par
ai I I eurs I es autres codes révisés seront naintenus mais de
manière transitoire pendant qu'une commission de codification
d'un code rural s'occuperait d'une meilleure Prise en compte des'
tenures eoutumièr€s, de Ia complémentarité' fonctionnelle des
différentes systèmes de production et du rêgime juridique des
domaines d' inte.rvent i on de I 'Etat . Cependant I es popul ati ons
seront appelées à gérer eltes-mêmes les ressoqrces naturelles et
I e fonci er sel on des normes général es et uni f ormes définies Par
I 'Etat.

Ce scénario, s'i1 présente I'avantage de corriger Ies
aspects les plus discutables de Ia poI itigue foneière actuel le,
ne répond guère à toutes les exigences d'une véritable
déeentral isation gui suppose I e transfert des responsabi I i tés
d'initiative, de coneeption, de gestion et de contrô1 e au profit
des populations.

4-3- Troisièrne scénario : il supposera Ia
suspension de I'ancienne Iégislation, Ie remplacement des
anciens prineipes et un partage fonetionnel et institutionnel
des responsabi I ités entre I 'Etat et I es col I ectivités
déeentral isées

Dans un nouveau contexte politique de décentralisation.
véritabl e, Ia ter_r__e__qera coja-giÀé__r_ie_ conune 1e -paJrimoine de to-us
I_es_maliens qui seraient donc égaux en droits pour I'accès aux
ressources, mais à condition de respecter les droits 1égitimes
acquis des populations Ioeales, droit issus d'une Iongue
occtrpation ou d'un titre régulier. 

,
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Dans I'attribution des fonctions, I'Etat sera garant d'une
eharte national e de I'approbation foncière et de gestion des
ressources naturel I es et édictera à travers des règl ementationS
administrativeS, Ie rêgime juridique des aménagements sur fonds
publics (périmètre hydro-.gticoIes, torêts elassées et Parcs,
âroit minier...). Pour Ieur part, les collectivités
,Céeentral isées (Régions et Communes rural es et urbaines ) auront
compétenee pour édicter par voie de règl ements Iocaux ou
d'airêtés individuel s , des mesures pour I 'ac.cès et I 'usage des
ressources, 1a conciliation des conflits, 1a levée de taxes et
Ia gestion de budgets locaux' '

Ainsi I a mobi I isation des hommes et des ressources sera
déterminée I oeal ement , se I on I es besoins et vaI eurs des
col I ectivités et par des organes élus qui sel ont I e cas échéant
s anc t i onnés démoc rat i quement


