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INTRODUCTION
 

L'amdlioration de la gestion des ressources naturelles est une condition d~cisive du 
d~veloppement des pays Sahliiens. C'est pour cela que le CILSS, en collaboration avec le 
Club du Sahel, a engagd la preparation d'une Confdrence Rdgionale en 1994 sur le thtme 
de la probI~matique foncire et de la dcentralisation. Deux thtmes cl s ddgagds lorm de la 
rencontre rdgionale sur la gestion des terroirs h Sdgou (Mali) en Mai 1989. 

Les pays Sahdliens ont accumul6s des experiences (&hecs ou rdussites) dans le domaine de 
la gestion des ressources naturelles. 

Dans un premier temps, i'accent a dtd mis sur la ndcessitt d'entreprendre une action 
d'urgence, notamment des interventions techniques visant A endiguer le ph~nombne 
physique de la d~sertification. L'une des leons majeures tirdes de cette exprience a dtd ]a 
nccessitd d'une participation active des populations concemrnes et )a promotion des 
techniques adapt6es aux compdtences et aux conditions locales. 

Ces leqons furent mises Aprofit lors de ]a seconde phase dont seuls quelques programmes 
ont dtd couronnds de succ;s 

On s'apergut que ]a cld pour une rdussite constante est de ne pas se limiter aux aspects 
techniques (m~me ceux d'une technologie appropne) mais de cr&r les conditions socio
6conomiques, juridiques et politiques susceptibles de favonser la durabilit6 des syst~mes de 
production ruraux 

II fallait en effet que cette durabilitd demeure non seulement possible mais aussi attrayante. 

Vint enfin la troisime phase, celle en cours actuellement. Le plus important ddsormais est 
d'affiner et de nuancer l'approche afin de repondre A la question suivante :Qu'est ce qui 
fait la durabiltd et le succ~s d'un syst~me de gestion des ressources naturelles au Sahel ? 

Un consensus commence Ase dessiner sur le terrain, ainsi qu'au niveau des gouvernements 
du Sahel et des donateurs. Tous ont ddsormais admis ces deux vdritds 6conomiques 
fondamentales pour la rdgion :Tout d'abord, le ddveloppement macro-6conomique ne peut 
se faire sans une base de production rurale prospcr et dynamique ; ensuite, la ddgradation 
continue des ressources disponibles mine directement ia viabiltd des systtmes de production 
ruraux compromettant ansi Icddveloppement du Sahel 

Force est de reconnaitre que d'une part dans I'ensemble les pays Sahdliens, I'accent est mis 
sur les ressources forestitres pour Sauvegarder d'environnement et d'autre part les textes 
Idgislatifs et rdglementaires en vigueur ne sont pas toujours addquats pour assurer une 
gestion rationnelle des ressources naturelles. 
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AVANTPROPOS
 

Compte tenu de ]a multiphcitd et de la diversit des textes rtgissant les ressources naturelles au 
Burkina Faso, les auteurs de cette itude ont jugd boan dans un souca de clart6 de distinguer deux 
pdnodes dans le recensement des textes : Avant 1984 et aprhs 1984. 

Cette distinction ne procMde en auctine faon d'un choix id6ologique ou polhtique de leur part. 

Notre synth.se n'a retenu que les pnncipaux textes (lois, ordonnances, d6crets et kitis) tout en 
indiquant parfois des textes d'applcation prdsentant un intdr~t particulier quant A leur impact. 

Enfin n'dtant pas junstes de formation, les auteurs de cette 6tude se sont contentds d'analyser ces 
textes en hommes de terrain, en forestiers ayant t confrontds A de multiples difficult~s dans 
Iapplication des textes 

http:synth.se
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INTROD CTION 

Dans le cadre de la prisente dtude, la notion de ressources naturelles est interpr tde dans son sens 
le plus large. Ainsi nous avons pris en compte les textes rdgissant la terre, les eaux, la vdgdtation 
mais aussi les ressources minires et pour les besoins de I'dtude nous avons insistd 
particulitre "ientsur les textes rdgissant les ressources forestjires. 

Si les res .o irces minires ont retenu davantage I'attention des ldgislateurs en raison de leur intfret 
dconomiqu( particulier, i nWen a pas did de m~me pour les autres ressources naturelles (terres, 
vdgdtation) considdrdes pendant longtemps comme indpuisables. 

Mais quelle que sort limportance accord6e ces ressources d'une marnire gdndrale, elles ont 
toujours dtd comme une propndtd de la puissance publique : Chef de terre au plan coutumier, 
Etat. La rotion de propn6id priv~e a longtemps dtd ignor~e et les lois et rfglements ont dtd conqus 
en consdq jence 

Les beso i.s sans cesse croissants de lhomme dans ses activitds dconomiques et ]a pression que ces 
besoins e.ercent sur les ressources naturelles devaient par la suite engendrr la concurrence et 
surtout les conflits n6cessitant une nouvelle r6glementation de la gestion des ressources naturelles. 
Cette dvaluation reste encore marqu6e fortement par la main mise de la puissance publique sur ces 
ressources naturelles 

La prdsente dtude s'articule autour de quatre (4)chapitres: 

1) Recensement et rdsumd sommaire des pnncipaux textes existants avant 1984 et aprbs 
1984 L'ann6e 1984 a did prise comme r6f6rence en raison de la philosophie et de 
'iddologie qui ont guidd les 1dgislateurs dans I'dilaboration des textes Apartir de cette 

date 

2) Analyse critique 

3) Impact de ces textes par rapport A ]a motivation des diff6rents groupes (femmes, 
collectvitds locales, agnculteurs, d1eveurs). 

4) Les perspectives 



I - INVENTAIRE ET SYNTHESE DI ' TEXTES 

Dans cc recensement et dans cette synthse, une attention sera accord6e aux ressources foresti res,en particulier aux forets, Ala faune sauvage, aux ressources haheutiques. 

1.I. Les lextes anttrieursA1984 

1.1.1. Rappel historique : il nous parait op ortun de rappeler que les premiers officiers des
Eaux et Forets sont arrivs en Afrique do .'Ouest en 1924. Cette date peut dtre considdrde 
comme le ddbut de la foresterie dans les sept (7) temtoires de l'Afrique Occidentale Franaise 
Asavoir : 

- la C6te d'Ivoire 
- le Dahomey (Bdnin) 
- ]a Guin6e (Conakry) 
- ]a Haute-Volta (Burkina Faso) 
- le Niger 
- le Soudan (Mali) 
- ]a Mauntanie 

La politique forestire de cette dpoque tat fondae essentiellement sur la ndcessitd de constituer un
domaine forestier dans chaque temtoire. A cet effet, la politique forestire s'est appuye sur desbases jundiques dont l'objectif pnncipal dtait la protection du domaine forestier ainsi constitud.L'administration forestiJre dtait structur6e autour de I'Inspection Gdndrale des Eaux et Fordts
bas& ADakar (S~ndgal) et comprenait: 

- les services f&I6raux ; 
- le service chargd de ]a protection de la faune et iaconservation de ]a nature 
- les services forestiers des huit (8) temtoires. 

Au Burkina Faso les structures charg6es de la politique forestire ont dvolud comme suit 

Eaux et For~ts et de la Conservation des Sols ; 

1960: Ministtre de lElevage et des Eaux et Forats avec Ason sein un service des Eaux et 
Forts ; 

1961 : Ministre de l'Economie Rurale comprenant entre 
Forets et de ]a Conservation des sols ; 

autres une Direction des Eaux et 

1966 : Ministate du Ddveloppement et du Tounsme avec toujours une direction des 

1967-1971: Ministare de i'Agnculture et de I'Elevage puis un Minist&e de ]'Agnculture, de
l'Elevage, des Eaux et For~ts et du Tounsme avec une Direction des Eaux et Forets et 
de la Conservation des sols, 

1974 : 	 MiinRt~re du Plan, du Ddveloppement Rural, de I'Environnement et du Tounsme qui a vu la crdation d'une direction des services forestiers de l'Environnement et de ]a
Protection de ]a Nature; 

1976: 	 Anos jours Minist~re de lEnvironnement et du Tounsme. Cette pdnode a enregistrd
la crdation d'abord d'une Direction de I'Environnement puis d'une Direction Gdndrale
des Eaux et For~ts et en Aofit 1992, une Direction Gdndrale de l'Environnement. 
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1.1.2 Les textes rdgissant les ressources foresti res. 

Dans le domaine de la forestene, le D~cret du 04 Juillet 1935 est inconte-t Ilement le texte debase : partir duquel toutes les adminstrations forestires des anciennes co inies ont travailld.Jusqu' une date rcente on continuat . se rdf~rer cc texte au Burkina Faso. En rdsumd ce texte
fixa t le regime forester dans les temtores de l'Afrique Occidentale Franaise : il d~finit d'abordla composition du domaine forestier (les forets class4es et les for ts protgdes), ensuite ]a
procddure de classement des for ts, les droits d'usage des populations, le mode d'exploitationtabies. parLeles services pub cs ou par les parcu ers, a repress n des ifractins aux rgles 

D~cret N°55-582 du 20 Mai 1955 est venu completer les dispostions de cehi du 04 Juillet 1935 
en matire de protection des for~ts. 

Les diffrents arr t~s notamment ceux du 28 Septembre 1935, du 15 Nt'embre 1938, du 09Novembre 1946, du 30 D6cembre 1948 et du 10 Janvier 1948 pr6t'isent les modalitsd'application de ces d~crets en matire d'exploitation, de police foresti6re et de fixation des prises
des produits forestiers. 

En matire de chasse et de protection de ia faune nous avons retenu 

- le D6cret N°47-2254 du 28 Novembre 1947 qui fixe les modait~s de l'exercice de la
chasse, d~finit les diffdrentes catdgones de permis de chasse et instuue ]a profession deguide de chasse et les mesures de protection de la faune, des personnes et des biens. Denombreux arr~t~s d'application pr6cisent le contenu de ce d&ret notamment en matiUre defixation des latitudes d'abattage des animaux, de r6glementation de i'exercice de ]a chasse,de fixation de la p6node d'ouverture de la chasse, de conditions de d6tenlion d'armes de 
chasse
 

- I'Ordonnance N°68-059/PRES/AGRI-EL du 31 D&embre 1968 portant conservation de ]afaune et lexercice de la chasse en Haute-Volta. Cette ordonnance abroge les dispositions des
pr&Ments textes en ]a matire Apr~s avoir d6fini les diffdrentes aires de protection de la
faune (rdserve intdgrale, parc national, r6serve de faune), cette ordonnance fixe les
conditions de lexercice de la chasse. Cette ordonnance prdsente l'avantage d'etre un 
vdntable programme Along terme de gestion de la faune 

En ce qut concerne la p6che, ce domaine se caractnse par la pauvret6 ou la raret6 des 
textes Nous avons pu relever seulement deux, Asavoir • 

- I'arrtd du 29 Juillet 1924 interdisant Iutilisation d'explosifs et d'autres drogues comme 
mdthodes de p&he, 

- le D6cret N°67-321/PRES/AGRI-EL du 13 D(cembre 1967 portant r~glementation de la 
p6che aux filets, i'dpervier, senne. 
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1.1.3 Textes rdgissant les autres ressources naturelles. 

Sans entrer dans le d6tail du contenu de ces textes, nous avons proc6dd A un inventaire par 
domaine. 

- Rdgime domanial et foncier : nous avons relevd : le Decret du 29 Septembre 1928 

- La loi du 26 Juillet 1932 portant rdorganisation de ]a propridtd foncire en A.O.F. et son 
Ddcret d'application ; 

- La loi N°29/63/AN du 20 Mai 1955 portant r6organisation fonci&e et domaniale en A.O.F. 
et son Decret d'application du 10 Juillet 1956. 

- La loi N°77/60/AN du 12 Juilci 1960 portant rglcmentation des terrcs du domainc priv, de 
la Haute-Volta 

- La loi 29/63/AN du 24 Juillet 1963 autonsant le Gouvernement Ar~server pour I'Etat une 
part de terres faisant lobjet d'amdnagements sp.ciaux ou des terres peu peupl~es ou elognees
des agglomdrations 

On constate que d'une manire gdndrale l'objectif de ces textes est de constituer ou d'dtendre le 
domaine pnvd de lEtat Les texte., de 1928 A 1955 concemaient 1'ensemble des temtoires de 
IA.O F., ceux de 1960 A1963 sont spdifiques Ala Haute-Volta (Burkina Faso) ; 

- Rdgime de l'eau ; rdgi par le Decret N°83-022/CSP/PM/DR du ler Aofit 1983 portant code de 
l'eau. II consacre la domanialitd des plans d'eau et assure ]a protection de la qualit6 de 1'eau. Ces 
textes sera bien entendu abroge par la Rdforme Agraire et Foncire de 1984. 

1.2 Ugislationet r~glementationintervenusdepuis 1984 

M~me si Pon continue Ase r~fdrer Acertains textes antdneurs A 1984, force est de reconnalte que 
cette date marque une dtape importante dans la ldgislation et ]a rdglementation de la gesto, des 
ressources naturelles au Burkina Faso compte tenu de l'option pohtique et de I'id6ologie qui ont 
prdsid6 i I'dlaboration et A I'adoption des textes cette dpoque. Comme on le sailt, ]a pdriode
allant du 4 Aofit 1983 au 2 Juin 1992 a dtd marque par un regime d'exception dont le fondement 
dtait le communisme Les options politiques, 6conomiques et sociales qui en ont r6sult6 se sont 
concrrdtisdes notamment dans ]a RWforme Agraire et Foncire (R A.F.). 

Dans le souci de mettre en dvidence 1'dvolution qu s'est operee dans les textes Igislatifs et 
reglementares, nous avons jugd opportun de suivre un ordre chronologique dans leur inventaire. 
Ainsi de 1984 A1992 nous axons retenu les textes suivants 

1.2.1. La rdforme Agraire et Foncire (R A F ) institude par IOrdonnance N°84-050/CNR/PRES
du 4 Aofit 1984 portant Rdforme Agraire et Fonci~re au Burkina Faso et son D6cret d'application 
N' 85-404/ CNR/PRES du 4 Aoft 1985 I! s'agit en fait d'une rdforme agro-fonci~re dont 
I'objectif pnncipal est la Constitution d'un Domaine Foncier National (D.F.N.) Cette 
Ordonnance ddfinit les modalitds de la gestion de ce domaine ainsi que les structures qui en sont 
chargdes Le Decret d'application quant lui ddfinit les diffdrents regimes (rdgime de i'eau, 
rdgime des forts, rcgime de la faune, r~gime des substance mindrales) 
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L'dvaluation, qui a W faite de l'application de ces textes en 1991, a mis en relief de nombreusesinsuffisances ainsi que des difficultds d'ordre institutionnel. En attendant de revenir sur uneanalyse cntique de cette ordonnance, on peut d6jA relever le problme de s~curit foncinre quepose ce texte 1Mgislatif et, le peu de place accord~e aux populations locales dans les structures degestion ; m me si th6oriquement ces populations sont sensOes dtre reprdsentdes par les
responsables des structures populaires mises en place par l'autont politique. 

Ces problmes soulevds ont mis en dvidence les limites objectives de ces textes et la n~cessitd deprocter Aleur rdvision ; laquelle rdvnsion a fait l'objet de la Zatu N* AN-VII-0039 bis/FP/PRES
du 4 Juin 1991 et du Kiti No AN-VIII-0328 TER/FP/PLAN-COOP du 4 Juin 1991. Caitte rdvisioninstaure Anouveau la propndtd priv& (individuelle ou collective) et modifie les structures degestion en responsabilisant les populations locales reprdsent~es au sein des commissions 
villageoises. 

1.2.2. La Constitution du 2 Juan 1991. 

Au chapitre des droits et devoirs donomiques, [article 14 de la Constitution du 2 Juin 1991stipule que les nchesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisds 
pour l'amlioration de ses conditions de vie. 

L'article 15 du m6me chapitre garantie le droit de propndtd dans la gestion de ses ressources. 

Au chapitre des droits et devoirs sociaux et culturels, Particle 39 reconnait le drQit des populations
Aun environnement sam IIstipule en outre que la protection et la d6fense de I'Environnementsont un devoir pour tous L'article 30, quant A1I stipule que tout citoyen a le droit d'initier uneaction ou d'adhdrer Aune action collective sous forme de petition contre des actes portant attennte a I'environnement, au patnmoine culturel ou histonque. Enfin, 'article 101 precise que la
nrotection et la promotion de I'Environnement sont du domamne de ]a loi. Nous en d6duisons que
la protection et ['exploitation des ressources naturelles sont du domaine de la lot. 

1 2.3 Autres mesures r6glementaires rdgissant les ressources naturelles 

- Directive provisoire N*85-006/CNR-CDR relative A la ddlivrance de certificats provisoires
d'agr6ments populaires aux d6biteurs, grossistes-transporteurs, et d6taillants de bois de chauffe etde charbon de bois. Cette directive r6glemente la coupe, le transport et la commercialisation du
bois de chauffe et du charbon de bois Elle a permis A des op~rateurs 6conomiques de se
sp&ialiser dans cette branche d'activitds 

- Lancement des trois (3) luttes le 22 Avnl 1985 • il s'agit de la lutte contre la coupe abusive dubois, de ]a lutte contre la divagation des animaux et de la lutte contre les feux de brousse. La
directive provisoire cite ci-dessus est une application de cette mesure de caract&e politique. Elle 
entre dans le cadre de la lutte contre la s6cheresse et ]a d6sertification 

- Plan National de Lutte Contre ]a Ddsertificatnon (PNLCD) Ce plan adoptd par le Gouvernement en 1986 est en fait un programme de gestion intdgr6e des ressources naturelles s'inscnvant dans la
lutte contre la d6sertification 11en est de m~me du Plan d'Action National pour l'Environnement
(PANE) adoptd en Juin 1991 Certes il ne s'agit pas de lois ou de r glements. Mas ces plans
expnment une %olont politique dans la protection de I'Environnement et s'imposent A tous et 
constituent des mesures ayant un caract&re rdglementaire. 

- le dernicr organigrainc du Mnini%,trc de I'Environncment et du Tourisme adoptd en Aoft 1992confirme ce d6parement dans sa mission de garant A I'duilbre 6cologique sur l'ensemble du 
territoire 
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II - ANALYSE CRII'IQUE 

Dans le contexte social, &onomique et politique actuel, ia question qui vient l'esprit est de
savoir si ces lois et riglements qu'ils soient antdrieurs ou non en 1984 ont W respectads ou sontrespectds. En d'autres termes ont-ils atteints leurs objectifs et permettent-ils de rdpondre aux
besoins des populations dans le domaine de iagriculture, de lauto-suffisance alimentaire, de
I'dnergie. On peut se poscr aussi ]a question de savoir si ces textes accordent une place aux 
groupes sociaux dans la ,estion des ressources naturelles. D'une mani~re gdndrale, la question se 
pose de savoir dans q ie e mesure les ldgislateurs ont r6pondu aux pr6occupations de I'Etat, des
collectivit6s, des md vi.lus dans ]a r~glementation de la gestion des ressources naturelles 
indispensables A]a proleA tion . 

2.1. Les ressources naturelles :facteursde production 

L'int6rt &onomique des ressources naturelles et les conflts sociaux qui peuvent r.sulter de leur 
gestion expliquent sans doute le souci des pouvoirs publics et des Idgislateurs d'dtendre le domaine 
pnv6 de I'Etat 

Cette prdoccupation s'.st tradwte concrtement par la constitution des aires protdgees (fordts
class~es, parcs nationaux et rdseres de faunes) et par celle du domaine foncier national.
Dans ce contexte on assiste A une tendance Aprividgier la protection des ressources comme biens
publics d'intdrt gndral et Arenforcer le contr6le de I'Etat, tout en limitant le droit coutumier et 
les droit des indi%dus ou des collectivitls 

Cette tendance, a pnvildgid la domanialht des ressources naturelles et leur protection par les 
textes ldgislatifs et rdglementaires, a donnd naissance A une opposition entre les tenants de la
protection des ressources naturelles et les d~fenseurs du d~veloppement 6conomique sur la base de 
la surexploitation de ces ressources 

Mais c'est certaineent dans le domaine de la gestion des ressources foresti&es que le caract re
domanial des textes s'est le plus manifest6 L'Etat s'affirme comme seul garant de la prdservation

des ressources et de la protection de lEnvironnement
 

2.2. Participationet respon abdisationdespopulations 

Les concepts de d~veloppement Apartir de ]a base, de la pnse en compte des besoins rdels des
populations dans le processus du d6veloppement 6conomique, de participation et d'ex6cution des
projets de d6veloppement, nous am~nent A nous poser ]a question de savoir, quelle est la place
rdserv~e aux populations dans les textes r6gissant la gestion des ressources naturelles ? Cette
question parait pertinente, en rmison de l'importance de ]a variable population dans la gestion des 
ressources naturelles 

L'analyse des textes inventons permet de faire le constat suivant 

2.2.1 Des aspects positifs le faible taux de croissance de la population enregistrd durant la 
p~node coloniale (absence de pression ddmographique sur les ressources naturelles) a incit le
lgislateur A rdserner certamns droits aux populations dans la gestion des ressources naturelles 
notamment les ressources foresti&es amnsi le D.,.ret du 4 Juillet 1935 prdvoit des droits d'usage A
caraclere commerciaux dans les for~ts proieg~es (droit de ramassage de bos mort, droit de
cuedlette, des mesures d'encouragemeni au reboisement par les collectivit~s ct les particuliers
(article 33 et 34). r6gime de concession A titre provisoire dans I'exploitation du bos, des 
autonsations de culture temporaire en for6t classde 
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Mais toutes ces mesures sont assorties de restrir.tions tell:. que ]a participation des populations estr&duite au minimum. On ne peut pas parler de ,esponsab h ation Acette dpoque. 
L'6bauche d'une telle responsabiltd verra le jour dans la Rdforme Agraire et Foncibe (R.A.F.)avec la crdation des diff6rentes commissions chargdcs de la gestion du Domani Foncier National
(DFN). 

2.2.2. Aspect n~gatifs des textes 

Le caracttre domanial de ]a '"gislation et de la rdglemt ni tion r~gissant la gestion des ressourcesnaturelles et la pnontd accorde A ]a protection ne de r; ,ent pas etre apprdcids n6gativement si,lon se place dans le cadre de la prcection de i'Envirornt ment qui est une pr6occupation de toutela communautd international A*l'heure actuelle. Les aspects ndgatifs rdsultent plut6t de i'exclusiondes populations et des collectivjtds de ]a gestion des ressources Cette exclusion se traduit par ianon participation, ]a non consultation des population dans la procdlure de classement des aires deprotection par exemple, la restnction des droits des particuliers qui dans la plupart des cas nonplus que le droit de jounissance sur les terres, V'absence d- s~cuntd foncire. 

Certes l'Etat doit rester le garant de la prdscrvation do. ressources naturelles. Mais ce qui nousparait souhaitable et n6cessaire, c'est ]a lMgislation du monopole de l'Eut aux collectivitds localesob A la communautd villageoise de manire A favonser la responsabilisation des populations et Aassurer la s6cuntd foncire !.ar(ussite des actions de ddveloppement rural est Ace pnx pensons
nous. 

Toutes les actions de formation, d'information, de sensibilisation, de vulgansation des techniquesde production et de protection ddveloppts AI'adresse des populations seront vaines si ce prdalable
n'est pas r~alisd. 

III - IMPACT SUR LES POPULATIONS 

Comment la legislation et la rdglementation de la gestion des ressources natirelles sont perquespar la population d'une manine gdndrale compte tenu justement des aspects ndgatifs relevds plushaut Le temps qui nous dtait imparti ne nous a pas permis de mener Ienqu~te n~cessaire sur cettequestion, il est peut Etre n~cessaire de distinguer les diffdrents groupes sociaux. En effet, lecitadin, 'agnculteur, n'ont certainement laI'dieveur pas m~me appr&iation des textesrdglementaires sans oublier que dans ]a plupart des cas ils ne connaissent pas ces textes comme
 
cela ce doit
 

Le moins que ]'on puisse dire, c'est que d'une manire g6ndrale, les populations ruralesappr6ci-cn. ndgativement les textes rdgissant la gestion des ressources naturelles en raison sansdowt' de la main-mise dtatique sur ces ressources et en raison aussi du caract6re tr s r6pressif destextes L'attitude de certains agents ou de certaines structures dans l'application des textes n'estpas non plus de nature Aamliorer la comprdhension ou Iadh6sion des populations En mati~reforest re par exemple, les populations gardent encore une image n6gative de l'action des agentsforestiers compte tenu du fail que pendant longtemps la r6pression a pns le pas sur le reste Denos jours encore et malgrd toutes les actions de sensibilisation, de formation et de vulgansatonentrepnses dans le cadre de la I'exdcution du programme de forestene villageoise, les populationsrurales restent rdserves Les aires protdg~cs cr66es depuis le temps colonial ,ontinuent d'dtreconsiddrdes comme une ddpossession D'ob les conflats et les contestations, ]a remise en causepermanente des limites de ces aires prot6gdes Mme la crdation de for~ts villageoises rencontre lardticence oi, i'indiffrence des populations concern6es qui les consid6rent comme propndtd de 
I'Etat 
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La RWforme Agraire et Foncire (R.A.F.) ne semble pas avoir am~liord notablement la situati ). 
En effet en dehors des zones amdnag~es qui bn~ficient de statuts particuliers et d'un encadrerre it 
technique favorables Ala population, ii ny a pas de textes de port6e gdndrale susceptibles dincit -r 
ou d'engager les populations A investir dans l'exploitation des ressources naturelles de manite 
durable. 

IV. PERPECTIVES 

Depuis un certain temps le hommes de terrain, les chercheurs, les sociologues ne cessent de 
ddnoncer le carct re inadaptd des texfes notamment dans le domame de la gestion des resso iroes 
forestires. Les textes d'avant 1984 sont principalement la cible de ces d~noniciations en raison de 
leur caractre r~pressif Malgr6 les excs de ces dgnonciations qui proc&Ient parfois d'une 
certaine mode (ddrnonciation de tout ce qui est du passe), il faut reconnaitre que ces textes 
demandent A8tre rdvisds ou repens~s pour r~pondre aux imp6ratifs du moment et du futur. 

C'est pourquoi ii est question aussi A Iheure actuelle de I'dlaboration d'un code forestier au 
Burkina Faso C'est le moment de rdfl~chir sur les onentations qu'on pourrait donner A ce '.ode 
dont les objectifs devraient 6tre ]a recherche de I'adh6sion, lencouragement, la responsabilii tion 
et la participation de toutes les couches sociales Ala gestion des ressources iiaturelles. 

A cet effet la Igislation et ]a rdglementation de la gestion des ressources naturelles notamment les
 
ressources forestires devraient avoir comme bases :
 

4.1. Ia protection et la conservation : dans le contexte d'un ddveloppement durable qui vise A 
satisfaire les t .soins des g~ndrations actuelles et du futur, ii est n~cessaire et indispensable de 
prdserver les ressources naturelles bases essentielles du ddveloppement dconomique. Cette 
protection est d'autant plus nccessaire en rason de la croissance d6mographique et de la pression 
qu'elle exerce sur les ressources naturelles Mais iI s'agit ici d'instaurer, et de ddfinir les 
conditions d'unc gestion rationnelle des ressources plut6t que de r6pnmer. Cette derni~re action 
ne devant intervenir qu'en demier ressort Dans le m~me ordre didges, les lois et textes 
r~glementaires devraient avoir un caracl&e plus prdventif 

4.2. Dans le cadre du renforcement du r6le des pnncipaux groupes A savoir les femmes, les 
jeunes, les collectivitds locales dans ]a gestion des ressources naturelles, il convient d'dIimmer 
autant que possible les obstacles jundiques ou administratifs qui s'oppooseraient A leur paticipation 
ou Aileur responsabilisation dans cette gestion L'exp&ience de [a lutte contre ]a d~sertification a 
prouvd que les lois o, les rfglements eux seuls ne suffisaient pas pour mener Abien cette lutte 
sans la participation consciente des populations 

Cest pourquoi, les lois et les rfglementations de ]a gestion des ressources naturelles dans leur 
conception mrmc de%,raient tendre Addltguer des pouvoirs aux collectivitds locales En d'autres 
termes les lois et reglements en maii&e de gestion des ressources naturelles devraient favonser la 
dtcentralisation dLi pou'.oir de d6cision en vue de favonser la participation des divers groupes 
soci,-ix au ni'eau local, surtout en matire d'occupation et de gestion des terrres 

4.3. Le nou~el ordre dcologique mondial dtabli apr s la confdrence des Nations-Unies sur 
I'Eniironnement et le Ddveloppement impose ddsormais Atoute la Communautd internationale des 
exigences dans la gestion des resssources naturelles De m~me les Conventions intemationales 
telles que celle relative au rtchauffement du climat et celle relative A la protection de la bia
diversitd signges A Rio de Janeiio et tant d'autres imposent des obligations aux dtats signataires 
dans le ,omaine de ]a gestion des ressources naturelles C'est pourquoi les 1dgislations nationales 
devraient se riftrer davantage ou en lout cas tenir compte de ces conventions plus que dans le 
passd 
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CONCLUSION 

Dans I'inventaire qui vient d'Etre fait des textes Idgislatifs et r6glementaires r~gissant les 
ressources naturelles, les auteurs se sont limit~s Alessentiel, c'est Adire aux textes qu'ils estiment 
6tre des textes de base. En ]a matinre, dI parait difficile d'dtre complet en raison de la diversit6 des 
textes disperses dans de rombreux d6partements minist~riels. La synthse et i'analyse crtitique qui 
en ont dtd faites or.t pcrmis de faire ressortir : 

- leur dno,,iialitd, le souci pnncipal du lgislateur 6tant de consolider et d'dtendre le domaine 
pnv6 de I'Etat ; 

- leur caract~re rdpressif en ce qui concerne notamment les textes r~gissant les ressources 

foresti6res ; 

-le peu de place r~serv A]a population et iemanque d'int6r~t qui en r~sulte; 

L'imprcision de ]a Idgislation due essentiellement A l'absence de textes d'application et leur 
inadaptation aux besoms et aux ralitds notamment dans le domaine de la forestene a cr6d un vide 
jundique qu'on a tendance A combler avec les conventions de finaricement, les plans ou 
programmes adopt~s par le Gouvernement en Conseil des Ministres. En effet, en l'absence de 
textes approprins, les agents d'excutions son[ souvent obligds de faire rdfrcnce Aces conventions 
de financernient ou Aces programmes pcur justifier certaines d6cisions Enfin, des mots d'ordre 
politiques tels que les trois (3) luttes lances le 22 avnl 1985 ont servi et servent encore de base 
pour r~gir les activits forestitres 

Cc qui prcZUe juslifie san% doute la ndcessitt de repcnser toute la pollique de gestion des 
ressources naturelles Si Iintdr~t &cnomique de ces ressources, notamment des ressources 
foresti~res semble 6tre perqu, ilnest pas dvident qu'on leur ait accord6 toute l'importance voulue 
dans le proces-us de d.velopkement, surtout lorsqie l'on sait que dans un pays sah~lien comme le 
Burl, na Faso 95% de I'nerg;: provient des for6ts, sans oublier la contribution de ces dermers au 
dLveloppement de I'Agriculture, de I'Elevage et A la pharmacope Les textes qui rdgissent la 
gestion de ces ressources dlevraient prendre davantage en compte ces aspects 6conomiques en 
instaurant des meilleuies conditions pour I'exploitation ratlonnelle de ces ressources. Le nouvel 
ordre dconomique et 6cologique mondial exige davantage de ngueur dans ]a gestion des ressources 
naturelles 
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Dans laplupart des pays membres du CILSS, les textes ldgislatifs et r~glen-ritaires rdgissant la 
gestion des ressources naturelles et particuliirement les textes forestiers soiit aujourd'hui sur la 
sellette. 

Au Mali, les dvdnements de mars 1991 ont constitud un vdritable d6tonateur. Au lendemain de 
ces dv~nements, le monde rural malien a pouss6 un veritable cri de rdvolte, obligeant les 
autontds de la Transition Aengager une course contre la montre pour r~viser la Iegislation. 

En l'espace de quelques mois, diffdrentes Etudes et r~flexions ont dtd men es coup sur coup:
Confdrence Nationale, Etats Gdndraux du Monde Rural, Atelier National s .r la probldmatique
foncire et ]a dccentralisation, DWbat National sur les feux de brousse, !di ,inaire de S6lingu6 
sur la revue institutionnelle du Miflistre du Ddveloppement Rural et de 'Environnement. 
Dores et ddjA, est tres avanc6e, I'dlaboration d'un nouveau code de gestion des feux en 
remplacement du code de feu actuel qui a did particuIi&cment dicrid et le processus s'engage
actuellement pour la revision des autres textes forestiers. 

Le contexte politique actuel marque par la d~mocratisation rend aujo ird'hui difficilement 
acceptable par les populations les tendances actuelles des textes qui s'i iscnvent rdsolument 
dans la logique du Ddcrct Colonial Franqais du 04 juillct 1935, logicue qui est celle du 
monopole datique et de la repression systdmatique. Les modifications s'iccessives des textes 
forestiers maliens intervenus depuis l'inddpcndance (1968, 1986) nont en ricn change quant A 
Iesprit du Ddcret de 1935 

Les populations rurales du Mali r&lament aujourd'hui plus de justice, le droit A Ia 
participation pleine et responsable A ia gestion des ressources de leurs terroirs. Le 
Gouvernement du Mali et des autres Etats du Sahel doivent sans coup fdrir, satisfaire A cette 
revendication fondamentale de leurs populations. II y va de la rdussite des programmes de 
reboisement qui ont drd entrepns qa et 1 et partant de ]a maitrise de l'diuilibre des 
dcosyst~mes et de l'environnement sah6liecns 

I. 	 RESUME DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES REGISSANT
 
LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES.
 

La gestion des ressources naturelles au Mali est rdgie essentiellement par difffrents textes
 
Idgislatifs adoptds et/ou r~actualisds pour ]a plupart en 1986
 

II s'agit notamment en ce qui concerne le rdgime domanial et foncier du Code domanial et 
foncier (compldtd par la suite des D6crets d'application) et en ce qui concerne le regime
forestier du Code foiestier, du Code de chasse, du Code de ]a p&he, du Code de feu, de la loi 
sur la taxe de d~fnchement, de la loi rendant obligatoire ]'installation d'un foyer amliord. 

I I - Le Code domanial et foncier 

Le Code domanial et foncier promulgud par la loi n* 86-91/AN-RM du ler Aoft 1986 a 
marque une dtape importanle dans la codification gdndrale entrepnse par le I6gisiateur malien 
dans ia mesure o6 il r~glmcente l'usage et la disposition des terres qui conditionne le 
d~veloppemen, dconomique et social d'un pays Avocation essentiellement agro-pastorale 

11est institud un monopole foncier de I'Etal qui s'explique par le r6le d'acteur pnncipal du 
ddeloppemcni et de garant de I'intdri g~ndral ddvolu Acelui-ci Ce monopole se manifeste 
par l'extension du domaine pnvd de PEtat A toutes les terres non immatnculds mais encore 
par le r6le exclusif de I'Etat en matire d'immatnculation des immeubles 

116
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Les diff rents mcanismes d'amodation du domaine priv institu&s par le Code :concession 
rurale, permis d'habiter, bail avec promesse de vente, ne sont conqus que comme des itapes
permettant au b~ndficiaire d'acc~der A la proprit privbe matdnalisde par un fitre foncier 
immatriculd Ason nom. 

Les articles 127 A 134 du Code domanial et foncier sont consacrds A ]a r~glementation sur les 
droits coutumiers L'Etat reste propridtaire des terres non immatnculdes, d~tenues en vertu des 
droits coutumiers exercds collectivement ou individuellement. Les droits coutumiers 
continueront A s'exercer "pour autant que I'Etat n'ait pas besoin des terres sur lesquelles ils 
s'exercent". II importe de souligner que si les droits coutumiers font l'obet d'emprise dvidente 
et permanente sur Ic sol, us pcuvent etre transform6s en droit de concession rurale au profit de 
leurs titulaires Acondition qu'il en falsent la demande. 

Les ddtenteurs des droits coutumiers existants dans une zone sollhcit e pour une concession 
rurale, ont la latitude d'abandonner leurs droits ou soltaciter ]a concession A leur profit. En cas 
d'abandon des droits, tadministration se dote du droit de disposer librement du terrain sous 
rdserve d'indemnisation p6umaire fixe par les parties. Celle-ci porte sur les constructions ou 
amdnagements de caract~re immobitier et plantations Toutefois, ce n'est 
qu'exceptionnellement qu'une indemnitd compldmentaire peut 6tre attnbu- pour faculiter la 
rdinstallation des d6tenteurs coutumiers dvinc~s Si un terrain est immatnculd, les droits 
coutumiers individuels ou collectifs disparaissent et le r6gime jundique de la propndtd foncire 
prend la rel ve En ce moment alors, les droits ,outumiers se transforment en droit d'usage
et/ou en droit A indemnitd tel que r6glementairement prescnt au paragraphe pr6c&lent. 

En outre, si pour des raisons d'intdrdt g6n6ral ou d'utititd pubtique, l'Etat veut disposer
automatiquement de terrains oi s'exercent des droits coutumiers, ceux-ci seront purgds par un 
Arr&t6 du Ministre chargd des Domaines, pr6cisant la raison invoqu6& par i'Administration. 

Egalement, l'Etat peut ddmettre une collectivt de ses droits coutumiers au profit d'une autre 
collectivitd. Dans cc cas d'esp&e, l'indemnisation des ddlenteurs de droits coutumiers est A la 
charge de la collectivit nouvellement b6ndficiaire des terrains. 

Ainsi, les collectivitds temtonales d6centralses sont susceptibles d'avoir leur propre domaine 
pnvd immobitier dont elles ddtiennent un titre foncier A]a suite de ia cession par l'Etat d'un 
terrain A titre gratuit ou ondreux, l'acquisition (A titre gratuit ou ondreux) de tout terrain 
immatnculd et ]a transformation d'un droit de concession rurale apr s mise en valeur du 
terrain conc&1d Comme tel, elles peuvent disposer de leur domaine privd exactement de ]a 
m~me mani&e que I'Etat ferait pour le sien 

1 2 - Les Ddcrets d'application du Code domanial et foncier: 

Le Code domanial et foncier a W compldt en 1991 par une s~ne de Dcrets d'application. I1 
s'agit notamment 

- du D6cret N°91-320/PM-RM portant modaitds d'application des dispositions relatives 
au permis d'habiter 

- du D6cret N°91-321/PNI-RM portant modalit s d'application des dispositions relatives 
aux concessions rurales 

- du D6cret N'91-322/PNI-RNI portant r6glementation des modalitds et conditions de 
cession des terrains domaniaux par adjudication publique 

- du Dc cret N°91-323/PM-RM portant rdglementation de la Cession A I'amiable des 
terrains domaniaux 



4 

- du Dcret N'91-324/PM-RM portant organisation ct modalits de fonctionnement de la 
Commission chargde des dvaluations foncitres 

1.3. Le Code forestier (C.F) 

Le Code forestier rdgi par la loi n°86-42/AN-RM du 24 Mars 1986 est le texte Igislatif 
fondamental pour ce qui concerne la gestion et I'exploitation des for6ts au Mali. 

Le Code d6finit un domaine forestier public et un domaine forestier privd de i'Etat sans pour 
autant que distinction entre les deux soit exphcite, chose qut cr6e des confusions sur 
I'appartenance des for~ts. 

Le domaine forestier qui constitue la juridiction du Code forestier englobe les forts, les 
pdrim~tres de reboisement et les terrains soustraits des dfrichements, les terrains de parcours 
et les jachbres anciennes de 5 ans et plus. 

Les terrains de culture en cours d'utilisation et les vergers, les terrains non boists faisant 
l'objet d'un titre foncier appartenant A des personnes autres que l'Etat, et les entreprises 
humaines (agglomdrations, routes ... ) sont tous exclus du domaine forestier. 

Le domaine foretier class6 de lEtal 

Le domaine forestier classd de FEtat comprend trois parties : la fordt class&, les pirim tres de 
reboisement et les pdnmtres de protection. Ces deux derniers termes sont ddfinis, 
respectivement comme des parcelles plantes ou des parcelles ennchies par des travaux de 
sylviculture et les terrains soustraits au d6frichement selon les dispositions de I'article 13 C F. 
Les for~ts class&es sont les formations vdgdzales ayant fait I'objet d'un texte de classement les 
soumettant i un rdgime sp6cial restrictif concemant Pexercice des droits d'usage et 
d'exploitation 

La procedure de classement 

Les for~ts classces par Ddcret pris en Conseil des Ministres et les pnmtres de reboisement le 
sont par ArrWi du Gouverneur de Rdgion 

Au terme de I'Article 20, le Service des Eaux et Forets est seul juge de l'opportunt6 de classer 
elle ou telle parcelle dans le domaine forestier protdg6 (domaine qui comprend les parties non 

class6es du domaine forestier) Suivant ce meme article, c'est fgalement le Service forestier 
qui prend 1'initiative de la procedure, en remettant un rapport 6cnt Ace sujet au Commandant 
de Cercle, qui est responsable de la transmission des details du projet A la population locale 
concerne Une commission est cr66e sous )a prdsidence du Commandant de Cercle et 
comprenant le Directeur Rgional des Eaux et Forets, des Repr~wntants des Domaines, de 
I'Agnculture, de I'Elevage, d'un Deput6 de la Circonscnption administrative locale ainsi 
qu'un Chef de ,illage et un Conseiller pour chacun des villages concerns La Commission 
dludie le projet et delimite Ia parcelle A classer. Elle se penche sur la question des droits 
d'usage Un ddlai d'un mois est donn6 pour la presentation des objections au projet. La 
Ddcision de la Commission est approuv6e par le Gouverneur de Region, qui prend alors un 
ArrWe dans le cas de Ia creation d'un pdnm~tre de reboisement ou par D6cret pns en Conseil 
des Ministres dans le cas de Iacreation d'une forEt class& (Article 21 C.F). 
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Les droits d'usage djIs le domaine forestier de l'Etat: 

Le classement d'ure parcelle donnde a pour but de restreindre les droits d'exploitation desproduits forestiers tires de cette parcelle. En g~ndral, le D6cret de classement contient une liste
des droits d'usage concernant la parcelle classde (article 34.C.F.). 

Cependant, le Code contient fgalement une liste de restrictions gdndrales applicables Al'ensemble du domane classd C'est ainsi que le droit de se livrer b des cultures et le droit dep~ture sont expre,.st "nent suspendus dans la partie du domaine class6 situ6e dans la region
Sahiense du Mali Le Code suspend dgalement le droit de transfirer par vente ou location
des terres qui fera,. r i parties du domaine classd (article 26). 

A ]'inverse, certains droits sont explicitement reconnus A I'intdneur de la foret class& (article35 et 36) C'est le cas du droit de circuler sur les routes et les sentiers (les voies de circulation
doivent figurer dans l'acte de classement), du droit de port d'armes A feu dans les limites de 10 m de chaque c6t6 de la route, du droit de proc&Ier A des investigations scientifiques outounstiques (avec I'approbation du Service des Eaux et Fordts), ou du droit de cueilletteconcernant les fruiti, le miel, les plantes m&Iicinales ainsi que le kapok tant que cette cuedlette
n'est pas nuisible -, la vdg~tation. 

Les essences proteges : 

Les essences foresti res protegees au Mali sont au nombre de 10 Asavoir : le palmier Ahuile,
le r6nier, le v~no, le ingud, le gommier, le n6, le kant6, le kapolker, le cailcdrat et lebalanzan Leur abattage, arrachage ou utilisation sont anterdits sauf sur autorisation. De m~me,
il est interdit la coupe des essences suivantes dans le seul but de les utiliser comme bois de feu, 
en I'occurrence le s6, Ie sanan, le koungo sira, le dougoura. 

En plus, les Gouverneurs de Rdgion ont des prdrogatives de protdger par simple Arrt6 soit
partiellement, soit totalement ou d6finaave,de manare sur I'ensemble de la region ou d'un
Cercle seulement, toute esp&ce de valeur qu'ilsjugent utile de protdger. 

L'exploitation de bois • 

L'exploitation des produits forestiers par des bervices publics ou des particuliers A des finscommerciales ou indvviduelles se fait par coupe en rdgie, par vente et par permis de coupe en

prcisant le nombre de pieds d'arbres, de steres ou de metres cubes
 

Les particuliers n'exploitent dans le domaine forestier de I'Etat que lorsqd'ils sont reconnus 
comme exploitants forestiers r~guhirement immatnculds au debut de chaque exercice
budg~taire aupr~s des Directions Rdgionales et Cantonnements des Eaux et For&s de leurscirconscnptions C'est alors que l'administration des Eaux et Forts se basant sur lespossibilitds de peuplements attnbue des parcelles aux exploitants indiffdremment dans le
domaine protdg6 ou dars le domaine classd 

Les exploitations se feront sur cahier de charges o6 figurent obligatoirement les modes
d'exploitation, les quantit~s Aexploiter et Ia nature des produits. Les bois en grumes devront
6tre assortis du marteau forestier pralablement ddposd au greffe des tribunaux. 

Aucune coupe, aucun permis de coupe ne peut 6tre attnbu6 gratuitement, sauf pour lesproduts faisant l'objet de droit d'usage 6num&rds plus haut et pour ceux provenant du domaine
forestier des collecti%it6s c des particuliers Les taux de redevance sont fixds par la Ioi. 

http:expre,.st
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Aucun produit forestier ne peut circuler d'un point . un autre du territoire qu'accompagnd
d'un permis de circulation. 

Le domaine forestier des collectivitds et desDarticuliers 

Le domaine forestier des collectivitds et des particuliers sont les pdnmtres reboisds par lescollectivitds ou les particuliers ainsi que les bois sac-6s et iieux protdgs par les collectivitisdans un but socio-religieux. 

Toutefois, ces pdnm6tres devront etre immatriculds au nom de ces collectivitis ou particuliers
par I'autoritd administrative. 

Cependant, le domaine forestier des collectivitds et des particuliers est soumis ndalmons auxm~mes restnctions que le domaine classd de lEtat s'agissant des ddfnchements et desmdthodes d'exploitation des produits forestiers.
 

L'exploitation de ces produits est 
 exondrde de tourr taxe quoique la dlivrance d'un permisgratuit par le Chef de circonscription sur avis des .aux et Forgts solt obligatoire pour des fins 
commerciajes 

Constatation des d6lits - Transaction, - Pdnalitd
 

Le Code donne aux agents forestiers des pouvoirs de police dtendus pour 
 poursuivre lesinfractions A la Igislation forestire Les agents forestiers peuvent s'introduire daris lesmaisons, dans les scienes, sur les sites de construction etc. dans le but de vdnfier que lesclauses du Code sont respect~es (articles 54 C.F). ls circulent librement sur les trans etpeuvent requdnr la force publique pour trainer devant ]a justice les contrevenants. Tout produitforestier abattu en contravention du r glement peut etre salsi, de m~me que le matdnel et lesvdhicules ou les machines ayant dtd utilisds pour ce faire (article 60). Les agents forestierspeuvent t~moigner devant le tribunal o6 sont entendus les contrevenants suspectgs (articles 62)
et le Directeur des Eaux et Forgts peut interjeter appel de toute d&cision (article 63).
 

Le Code ddcnt en dMtail les sanctions-peines de prison et amendes auxquelles s'exposent lescontrevenants Le produit des amendes est distnbud comme suit . 10 % A la personne qui addnonc linfraction (en pratique il s'agit presque toujours de l'agent forestier), 5 % Alagentforestier, 10 % pour le personnel administratif du service concem et 75 % pour le Fonds

Forestier National
 

1 4 Le Code d: Chasse 

La loi n' 86-43/AN-RM du 30 Juin 1986 r6git au Mal les pratiques de ]a chasse et les 
mesures de conservation de la faune et de son habitat. 

L'exercice de ]a chasse est subordonnde lia dMcention d'un permis de chasse. 

11existe au Mali 4 Catdgones de permis de capture commerciale, le permis sportif de chasse etle permis de ddtention d'animaux vivants 

I
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Le Code r~glemente strictement ia pratique de la chasse. L'article 80 dnonce plusieurs it urdits 
notainment : 

- l'emploi de vdhicules, oe bateaux Amoteur dans le but de nuire A]a scuntd de lanimal, 
I'usage de feu pour la chasse, ]a capture ou i'abattage des animaux sauvages, de chasser 
avec les armes et munitions de guerre (armement mil re), la chasse, l'abattage, ]a capture 
des animaux ]a nuit avec des engins 6clairants ou dblouissants, avec les drogues, poisons et 
appits empoisonnds, pifges, explosifs, engins ilectriques, embuscades pros des poin,, et 
]a source. 

Avant de se ivrer h la chasse, le 4hasseur devra s'assurer qu'zi a une arme sOre, rowrnnue 
pour chaque type d'animal ; 

- de m~me sont formellement prohibs aux fins de chasse, Iimportation, la fabrication, la 
ddtention, la vente, la cession, le don ou le pret des flbches ou autres armes empoisonn~es, 
de lampes ou lanternes de chasse et pices m~taliques. 

La circulation, dMtention ou exportation d'animaux morts ou vivants amsi que d. leurs 
ddpouilles et troph6es sont subordonn~es A ]a ddlivrance d'un certificat d'ongine par le 
Directeur Rdgional des Eaux et Forets du lieu d'abattage. Celui-ci doit galement ddlivrer un 
cerificat 6cnt pour les animaux en provenance de I'dtranger sur la base de ]a prdsentation de 
documents justificatifs Un Arretd du Ministre Chargd des Eaux et For~ts r~glemente la 
fabncation d'objets provenant de trophies et toutes les opdrations commerciales h6es aux 
animaux sauvages 

Le Code de chasse malien a consacrd dimportantes dispositions Ala protection de la faune 
Toutes les esp&es d'animaux particuhirement celles partiellement et intdgralement proteg~es 
ainsi que les conditions dcologiques n~cessaires Aleur vie doivent etre reprdsent~es de manire 
adequate dans des aires protdgdes 

Les espices rares, en diminution rapide ou en vote d'extinction devront faire l'objet de 
protection particuhire Durant ]a p6node de reproduction de la plupart des espces, du ler 
Juin au 30 Novembre de chaque ann e, la chasse est interdite sur toute l'tendue du temtoire 
malien. Toutefois, ]a destruction d'ammaux nuisibles peut etre opr&e en cas de n~cessitd par 
le Directeur des Eaux et Forks Ainsi, la fermeture de ]a chasse peut etre plus ou mons 
longue pour I'ensemble et/ou une partie des espkces 

Pour ]a conservation et I'am6nagement de ia faune, il est cr6d des r6serves naturelles 
int6grales, des parcs nationaux, des rdserves de faune et des rdserves naturelles int~grales, des 
parcs nationaux et des reserves spciales ou sanctuaires 

Le Code de chasse a pr6%u une liste d'animaux int6gralement protegds sur toute l'dtendue du 
temtoire malien Leur chasse, abattage ou capture ne peuvent 8tre accordds 
qu'exceptionnellement par le Ministre chargd des Eaux et Forets et sur avis du Directeur. Est 
egalement prdvue une liste d'anmmaux partiellement protdg6s qui ne peuvent etre chassds, 
abattus ou captures que dans les normes permises par la loi Le Ministre sur proposition du 
Directeur National des Eaux et For6ts peut mntgralement ou partiellement protdger une espce 
animale dans une zone determin6e pour des p6nodes renouvelables ne d6passant pas 5 ans 

En ce qui concerne les droits d'usage, la loi pr6cise que "Iexercice de la chasse ne peut en 
aucune manire &tre considdr&e comme droit d'usage" 

020
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En mati&re de chasse, les ddlits sent recherchds et constat6s par les agents assermentds qui onttoute latitude de s'introduire partout ob le besoin se fait sentir dans i'exercice de leur fonction.[is peuvent requdrir ia force publique pour les assister et les aider dans l'exercice de leur
mission. 

Les produits de chasse confisquds en contravention aux dispositions de la loi appartiennent AI'Etat. Le matdnel utilisd pour la chasse est confisqud de faqon ddfinitive ou temporaire selonla r~glementation en vigueur dhctde par le Code de chasse. 

Le Code de chasse a prdvu des peines sdv res aux contrevenants A ses dispositions. Selon lesinfractions commises, les amendes pumaires peuvent aller de 20.000 A500.000 FCFA et les pemes d'empnsonnement jusqu'A 5 ans. 

1 5. Le Code de Pche 

La loi n°86-44/AN-RM du 24 Mars 1986 r~glemente Ia pratique de la pSche au Mail. 

Le droit de p8he qui appartient exclusivement A I'Etat peut tre octroyd A titre gratuit ouondreux A des personnes physiques ou morales. Seul le d~tenteur d'un permis de p6che peuts'adonner A la pche. Le permis est stnctement personnel et ne peut dtre prtd, ni c&I6d,encore moms vendu ; de m8me qu'il devra porter 
ni 

tous les renseignements n6essaires demanire Aiidentifier ses ddtenteurs et 8tre prdsentd sur r&luisition des agents comp6tents. Lespermis de p&che sont dlivrds par les chefs de poste forestier ou A d6faut les D.R.E F. ou parI'autontd administrative la plus proche lIs sont valables une ann6e Acompter de la date de leur 
dlivrance. 

Le Code de pche prdvoit 5 Catlgones de permis de p&che : le permis de p6che resident A, lepermis de pche rdsident B, le permis de p8che rdsident C, le permis sportif de capture et lepermis scientifique de capture 

Les permis de p6che sont soumis A des redevances fixes par la loi. Les 6trangers non r6sidents
paient 50 % de plus que les natonaux. 

Le Directeur National des Eaux et For6ts est le seul habilidt Ad6hivrer des permis scientifiques
de capture gratuits 

La pratique de la pche est grefffe de plusieurs interdictions notamment Iemplo de poisons ou
de drogues, d'explosifs (engins dlectronmques) ou produits chimiques, lutilisation d'engmns
fabnqu6s avec de l'6toffe ou de grillage moustiquaire n'6pargnant pas les alevins. II estprohibe le d6versement de matires nuisibles aux poissons dans les cours d'eau ; de m6me,est dildgal de barrer ou de cl6turer Ades fins de p&che et de manmre permanente le lit des cours
ml 

d'eau ou d'empcher le libre mouvement du poisson 

Les importations, d6tention el %ented'engins de pche prohibes sont bannies Seuls les filetsdont les mailles sont supdricures ou dgales A50 mm de c6t sont autonsds. Ndanmomns, desfilets spcaux de mailles infdneures A50 mm sont permis pour Iacapture des alestes leucissus.Toute prise non autonsde devra Etre obligatoirement remise A l'eau Une convention locale dep*he peut restremndre ou 6tendre Ia pratique de la p&che 

A 'instar du Code forestier, les recherches, constatatons des infractions en matmre de p&chesont effectu6es par les agents forestiers, de m~me que les chefs de villages qu ont les memes
mandats et pouvoirs 
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Les pdnalit&s en matitre de dWlits de pkhe, bien que moins bien rdprim6es par rapport Aceux
de la chasse, restent tout de m~me sd6vres. 

1.6. La loi sur la taxe de dfnchement
 

La loi n0 86-65/AN-RM du 26 Juillet 1986 
 institue le principe d'une taxe pour tout
ddfrichement nouveau au Mali ; 

L'article I de cette loi entend par ddfrichement nouveaux "les ddfrichements portant soit surles pdrim tres nayant jamais dtd mis en culture, soit sur les jach~res anciennes de cinq ans et
plus". 

Les produits de la taxe de ddfrichement servent Aalimenter le Fonds Forestier National. 

1.7. LeCOde de fe
 

La loi n°86-66/AN-RM du 26 jwllet portant Code de feu actuellement
est en cours de 
rdvision. 

Parmi les textes du Mali, le Code de feu a td le texte le plus criliqud et c'est pourquoi aprisles dvdnements de Mars 1991, les autontds de ]a transition malienne ont inscnt en pnontd sardvision A lissue des d~bats locaux et r6gionaux orgamsds A travers tout le pays et du d~batnational tenu A Bamako en Octobre 1991, il a dtd recommandd de revoir les dispositions les
plus d6cn6es de ce texte Asavoir : 

- le pnncipe de la responsabilit6 civile et conjointe des collectivit6s qui met sur la tate detout un village tout feu de brousse commis dans le voisinage du village et pour lequel lesauteurs ne sont pas connus Ce pnncipe pose d'autant plus prob1~me que le code neprdvoit m6me pas d'avantages pour les collectivilds dans les voisinages desquels ii n'y a 
eu aucun feu , 

- linterdiction systdmatique de tout feu sur toute I' tendue du temtoice et en toute 
p~node ;
 

- le caractsre excessif des pnaitds notamment 
des amendes qui s'avrent insupportables 
pour des populations rurales d6mumes.
 

L'laboration d'un nouveau Code de gestion des feux en
prenant compte ses aspects est

actuellement tr6s avanc6e.
 

i 8 La loi rendant obliatoirelinstallation et 'utilisation d'un foyer amdlhor6 

Cette los n' 86-46/AN-RM vise r~duire la demande de combustibles ligneux et A amliorer

les conditions de vie de la m~nag&e.
 

Elle distingue les types de foyers amhoior suivants 

- les foyers en terre de banco
 
- les foyers en ciment
 
- les foyers en cdramique ou en potene
 
- les foyers m~talhiques
 

L'article 3 de la los stipule que l'introduction de foyers amdlhords conforme Aces "mod~les" agrees sont obligatosres dans tous les foyers utilisant le combustible ligneux. 
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La loi prescnt une amande, It 2.000 A5.000 Francs pour les contrevenants aux dispositions dece article 3. 

11. ANALYSE CRITIQUE
 
be bilan de lapplication des textes rtgissant la gestbon des
trs mitigd. Et ressources naturelles autout le mo-ide Mali estsaccorde A rconnat.re aujourd'hui qu'il est important deprocdder Aune relecture qual tative de cette ldgislation. 
2. 1. I&eS ngipo fnM, p.j 
2.1.1. Prescnption autonuare des lois et rdglemenis: 
El r~gime politique autoritaire, Pon se soucie peulinformation des populations. Les textes de lois et les r~glements sont congus et 1laborts sansconsultation prdalable des populations

En m~me lorsqu'il existe dts parlements, 

de droit A ia participation et de droit A 

constituant A vrai aucun d6bat digne de cc nomdire n'a lieu ; ceux-cidtonnant que lois 
qu,: de simples chambres d'enregstrement. --sdes et lors, 

ne 
i glements pns dans ces i n'est pasconditions'adh~sion des masses populaires ne puissent pas recueillirs'dcouler, cette Au cours des trois d~cennies d'lnddpendancc qui viennent demamnre

sahanenne. de faire a dtd ]a r~glc dans presque tousDans aucune mani]re les dtats d'Afnque Sudet encore moins ennaturelles, la prescnption autontaire des lois et rfglements ne peut donner de bons rdsultats. 
matire de gestion des ressources 

Dans le contexte actuel de dcmocratisation,des populations doit 6tre de mise 
le pnncipe de la participation et de ':nformationLa gestion desI'affaire des populations et ressources naturelles doit 6tre avantdans la pratique cela doit toutconsultatiou directe se traduire en premier lieu par leurou par l'intermddiaire dedd'i ons relatives leurs groupements en 


concemant A cette gestion L'assoation des populations 
cc qti concerne les
la gestion des ressources naturelles reprdsente A la pnse de decision un atout majeur pourgestion une bonne 

Les autontds du Mah ont ddjA compns cela 
 Et c'est pourquoi pour ]a rdvision du Code de feu,
des ddbats locaux et rdgionaux ont dtd organI%6c Al'&hclle de tout Ic paysretenu et sera m~me amplifid , l'occason de Et cc principe a dtprocessus de d6centraisation en cours au 
la rdvision des autres textes forestiers. Le
Mali devra pe,ntr de consolider ce pnncipe de
lassociation des populations AIaconception et Al'dlaborauon des lois et r .glements.

2 1 2 Monopole &tatqueen cc qui concerne la rdglementatton, l'explottatton et la gestton des
ressourcesnaturelles
 
Les diffdrents iextes sur la gestion des ressources naturelles au Mali donne en bloc A l'Etat lemonopole de ]a d6cision quant Ala gestion des ressources forestires y compns les arbres. Elleddresponsabilise le citoyen sur les ressources de son environnementEt pour assurer cc monopole. 'Etat par l'entremise du service forestier s'est dote de pouvoirsexorbitants de police Ces pou%oirs s'articulent autour des d1dments essentiels suivants 

- institution de domaines forestiers,
 
- mise en 
place d'un svstrme de permis et d'amendes vue de contr6ler route formed exploitation 

en 
. 

- essences prot6g6es. 

http:rconnat.re
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- pouvoirs de police dtendus aux agents ,"orestiers pour po iisuivre les infractions A laIdgislation forestinre. 

En somme, le regime forestier malien est quasiment r6duit Aun ensemble de mesures de policeprotectionnistes crdant chez les populations un sentiment de frustration qui a toursd A]a rcolteces temps-ci. 

2.1.3. Immobiisme des dies 
En jetant un regard sur les diffdrentes Iegislations en vigueur en V/ique Sud-Sahanenne, Vonpeut suivant ]a ligne adoptie par les Fitats, distinguer 3 grandes teuid.nces: 

- Continuitd par rapport Al'ordre colonial 
- Changement dans la continuit6 
- Bouleversement 

Le Mali figure en bonne place parmi les Etats de ]a deuxixme cati gone, c'est-A-dire ceux quiont choisi ia voie du changement dans la continuitd. Depuis !indt pendance du pays endeux revisions de textes forestiers 1960ont dtd op6r6s au'aboutisse Mali en N!'68gure A une remise et 1986 sans que celaen cause des pnncipes majeurs hntds de ]a colonisation.L'espnt et les dispositions essentielles du Dkret du 4 Juillet 1935 sont toujours presents dans
les textes en vigueur en d6pit des changements intervenus au
institutionnelles, dconomiques et 6cologiques. 
niveau des conditions politiques,
 

Il est important aujourd'hui que des pnncipes nouveaux de gestion forestinre en rapport avecles rdalui6s socio-dconomiques du pays soient trouvdes pour une plus grande participation despopulations A]a pnse de d6cision 

2 / 4 L'abienede vwut de recour% 
La mdconnaissance des textes forestiers par les populations constituent Ace niveau le premierfacteur limitant En effet quand bien que meme,dont il existe des voies de recours contre les abusissont tr.s souvent victimes, les individus et les collectivntds par ignorance ou par peurnen profitent pas 
Mais il faut dire que la loi elle-m~me offre trs peu de voies de recoursinjustes contre les d6cisions
populations se 

En mati~re gracneuse, Acause de leur ignorance, toute vellditd de revendication destrouve 6touff6e
mises en 

Et en matinre contentieuse, les allegations ne peuvent
cause que par la tris difficile proc&Iure d'nscnpton en 

6tre

faux. Or, dans la pmatiqietout le monde sait aujourdhui que les dispositions des textes forestiers sont mal appliqu6es par
les agents forestiers Acause d intrts financiers personnels
 
11est important que ]a compr6hension des textes forestiers soit amd1nor6e au niveau desandividus et des collectivit6s Atravers une traduction des textes en langues nationales et par descampagnes de vulgansatbon, d'information et de sensibilisation villageoises

2 2 Coexistence ou 
confls des xtesavecles drtscoutumers extants ioercetlnds
populations
 
Ce probl.me est surtout sensible en matinre foncireMali connait un rdgime A linstar des autres pays afncains, lefoncier dualiste Deux sources de droitjundique des terres la coutume se partagent le syst.meet la loi ,6cnte La premiere a dd I'unique droit foncierjusqu'A ce que le 1dgislateur colonial introduise la seconde au debut du XXbme subcle. 
Mais, A la diffirence d'autres pays afncains, propndtd coutumi~re et titres fonciers de droitecnt ne coexistent pas Maliau suicolonial un m6me pied d'dgalitd Danset dans celui du 16-islateur malien qui lui 

l'epnt du Idgislateura succ~dd, la propn6td de droit 6cntreprdsente le progrbs 

qL
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II convieni donc de lui donner les moyens de s'dtendre et d'dliminer h terme la coutume. II 
cut dt6 r(aliste de brusquer le mouvement en imposant une rdvolution foncilre. On a choisi la 
vole de la rdforme lente, la seule possible dans laquelle le droit 6crit est assurd de la victoire 
chaque fois qu'il entre en compltition avec la coutume. 

Ce processus n'dtait pas intrins;quement d~favorable aux paysans. II suffisait de veiller A ne 
pas les exclure de la transformation en cours et faire des titulaires coutumiers d'hier les 
bdndficiaires des titres fonciers d'aujourd'hui. Dans la pratique dl n'en a pas &6 ainsi. La 
volont6 de vouer ]a propntd coutumi&e Al'extinction a entrain l'ins6curitd de la propridt 
fonci&e. 

En mati&e foresti6re, une 6tude mende par le Lana Tenure Center de l'Universitd du 
Wisconsin (USA) sur I'agroforestene dans ia region de Mopti (Mali) a mis en dvidence les 
grandes contradictions existant entre les rfgles coutumires et le droit moderne quant aux 
droits sur les arbres De cette dtude, il ressort que scion les rfgles coutumi&es, en pnncipe les 
individus et les collectivit~s exercaient un contr6le maximum sur les arbres se trouvant dans 
leurs champs ou dans 'curs concessions : droit de planter, de tailler les arbres, d'abattre des 
arbres vivants ou morts, de cueillir les fruits, l'6corce, les feuilles, etc... les restrictions sur la 
coupe des arbres vivants se trouvant sur une terre pnv e sont assez rares et se limitent A 
certains arbres tr.s estim6, tels le kanra, le nt6r et le balanzan. Par contre, ie Code forestier 
du Mali, comme au mons le perqoivent les populations, ne permet en aucune mamnre de 
tailler et d'abattre l6galement les arbres sans autonsation prdalable, sans done aucune 
considdration des droits coutumiers de l'utilisateur temen sur les arbres. 

2 3 Impact engendr par I'application des textes forestiers au myiveaedeja motivation et de la 
participation des populations Ala gestion des ressources naturelles 

IIest dvdent que I'dtat actuel des textes relatifs Ala gestion des ressources naturelles n'est pas 
de nature A favonser une protection et une gestion rationnelle des ressources foresti&es. Tout 
investissement d'amdioration de la terre par les producteurs est impossible st ceux-ct ne sont 
pas certains de b~ndficier des fruits de leur travail 

La logique actuelle de monopole dtatique et de rdpression systidmatique constitue un frein A 
toute iddc de participation populaire A la protection et A la gestion des res.ources foresti res. 
L'dtat malien s'est arrogd tous les droits d'exploitation et de gestion margmnahsant de ce fait les 
populations qui n'ont d'autrcs choix que de se livrer Alexploitation foresti&e clandestine, aux 
d6fnchements et aux feux de brousse clandestins 

En outre, les taux tr~s dlevds des amendes (pouvant atteindre jusqu'A 500 000 F. CFA) cr&nt 
chez les populations un sentiment de palement d'imp6ts (imp6ts de la brousse) autonsant A 
exploiter les ressources comme leur semble 

De surcroit, ces amendes excessivement dlev~es, impos6es Ades paysans Atr~s Libles revenus, 
reprennent les modestes revenus que des actions de d~veloppement s'dvertuent Aleur procurer. 

Tout ceci explique ]a degradation continue des ressources naturelles au Mali Et il est illusoire 
d'espdrer renverser Ia tendance tant que ne sera pas cr6d chez les populations un dlan 
mobilisateur Atravers une responsabilisation effective, le transfert de pouvoirs r6cls de gestion, 
la s6cunsation de droits fonciers 

2 4 Les modes d'application des textes et les diff&entes contraintes 

Les rapports du service forestier malien et des populations sont plus que mauvais : d'un c6td 
I'autont6, de I'autre la m~fiance et depuis quelque temps, ]a r~volte Et plus que jamais, 
limage du service forestier est aujourd'hui dtsastreuse au Mali. 
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II convic, donc de 1u donner les moyens de s'dtendre et d'dliminer A terme la coutume.eut dt6 rdaliste de brusquer le mouvement en imposant une rdvolution foncl&e. On a choisi ]a 
I1 

.'oe de ]a rdforme lente, la seule possible dans laquelle !e drezt.,-rit est assar6 de la victoirechaque fois qu'd entre en compiNtion avec la coutume. 
Ce processus n'dtait pas intrinsbquement ddfavorable aux paysans. 11suffisait de veiller A nepas les exclure de la transformation en cours et faire des titulaires coutumiers d'hierb6n6ficiaires lesdes titres foncieis d'aujourd'hui Dans la pratique iln'en a pas dt6 ainsi. Lavolont6 de vouer la propridtd coutumire A I'extinction a entraind I'mscunt de la propridt6fonci6re 

En mati re forcsti&e, 
Wisconsin (USA) 

tine 6rude men6e par le Land Tenure Center de l'Umversitd dusur lagrofoiestene dans la r6gion de Mopti (Mah)grandes contradictions existant entre a mis en dvidence lesles r~gles coutumiEres et le droit moderne quantdroits sur les arbres auxDe cette 6tude, ilressort que selon les r-gles coutumiindividus et les collectivit6s exerqaient un contr6le maximum sur 
res, en pnncipe les 

leurs champs ou les arbres se trouvant dansdans leurs concessions droit de planter, de tailler les arbres,arbres vivants d'abattre desou morts, de cucillir les fruits, 1'.corce, les feuilles, etc... les restrictions sur lacoupe des arbres vivants se trouvant sur une terre pnv6e sont assez rares et se limitent Acer-uis arbres tris estim6s tels iekarit6, le ndrd et le balanzandu Mali, comme au Par contre, le Code forestiermons le perqoivent les populations, netailler et d'abattre 16galement les sans 
permet en aucune mani~re dearbres autonsation pr6alabl., sans donc aucuneconsiddration des droits coutumiers de l'utilisateur terrmen sr les arbres.
 

2 3 Impact enendr( parl'applicaton des textes forestersau 
iveau de la motivat iet deiaprticipation des populationsA lagestion des resources naturelles 
II est dviden, que 'ttat actuel des textes relatifs Ala gestion des ressources naturelles n'est pasde nature A favoriser une protection et une gestion rationnelle des ressources foresti]res. Toutinvestissement d'amlioration de la terre par les producteurs est impossible si ceux-ci ne
pas certains de b6ndficier des fruits de leur travail 

iont
 

La logique actuelle de monopole dtatique el de r6pression syst6matique constituetoute id6c de participation populaire A la protection et A la gestion des ressources 
un frein A 

forestires.L'6tat malien s'est arrog6 tous les droits d'exploitation et de gestion marginalisant de ce fait les
populations qui n'ont d'autres choix que de se livrer A l'expboitation foresti6re clandestine, aux
d6frichements et aux feux de brousse clandestins 
En outre, les taux trs 61evds des amendes (pouvant atteind-, COO 000 F CFA)chez les populations un sentiment de paiement d'imp6ts (imp6ts 

crent 
de la brousse) autorisant Aexploiter les ressources comme leur semble 

De surcrolt, ces amendes excessivement dlev6es, impos6es Ades paysans Atr s faibles revenus,reprennent les modestes revenus que des actions de d6veloppement s'dvertuent A leur procurer. 
Tout ceci explique ]a d6gradation continue des ressources naturelles au Mali. Et il est illusoired'esprer renverser la tendance tant que ne sera crM chez lespas populations un tlanmobilisateur A travers une responsabilisation effective, le transfert de pouvoirs rdels de gestion,la s6curisation de droits fonciers 

2.4 Les modes d'application d textes et les dffdrentes contramte 
Les rapports du service forestier malien et des populations sont plus que mauvaisI'autontd, de i'autre Ia m6fiance et depuis quelque temps, 

:d'un c~td 
la rdvolte. Et plus que jamais,I'image du service forestier est aujourd'hui d6sastreuse au Mali. 
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Au delA de toutes les imperfections des textes qui ont dt. dvoqu~es tout au long de ce rapport,la mauvaise application de la lo est encore plus responsable de cette situation. Les textes nesont certainement pas bons, mais is sont avant tout trs mal appliqu6s et ceci pour plusieurs
raisons : 

- la m6connaissance de la lo la part des populations forestiers.de 	 et des agentspopulations ignorant ]a loi ne sont pas en 	
Les 

mesure d'exiger son application correcte. Quantaux agents forestiers, le plus souvent, is interpritent mal la lo soit par pure ignorance, soit par mauvaise fox pour des raisons d'nt&rts financiers personnels ; 

- la faiblesse de traitement des agents les conduit A verserqux 	 dans la rdpressionsystdmatique pour pouvoir notamment b~n~ficier des remises sur les sommes perques au 
ttre des transactions de police ; 

- le 	manque de "noyens permettant au Service Forestier d'applhquer les dispositions de ]a1dgislation forejr&e relies qu'elles sont conques actuellement Et ceci tant au niveau deseffectifs qui ".eraient ndzessaires pour appliquer les syst6mes actuels de permis, de contr6leet de lutte contre les infractions qu'au niveau matdriel, en particulher en ce qux concerne lesmoyens de transport et leur fonctionnement ou d'autres 6quipements plus spcialisds (par
exemple pour la lutte contre le braconnage), 

- I'nsuffisance de collaboration des autres services (agnculture et 61evage notamment)concerns par l'utilisation des ressources naturelles. De mani&e g6n6rale, les forestiers sesentent seuls dans ]a tAche de lutte contre les d6pr6dateurs des ressources naturelles et netrouvent pas aupr s des autres services et autontds, l'appui qu'ils esprent. 

I. 	 PERSPECTIVES ET MODIFICATIONS EN COURS AUX NIVEAUX

LEGISLATIFS, REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS.
 

La 	 ddtermination des autoritds gouvernementales maliennes d'aborder rdsolument iaprobldmatique de ]a gestion des ressources naturelles et de la d6centraisation A travers untransfert de pouvoirs rdels de gestion et de d6cisions aux communautds locales ne fait plus
aujourd'hu Iombre d'un doute. 

D'importantes initiatives allant dans ce sens sont actuellement en cours 

En inati&re foxcxire, les multiples rencontres et forums qu se sont d6roulds depuis quelque
temps ont daps leurs conclusions et recommandations mis I'accent sur :
 
- la s6cunsation des producteurs ruraux et de leurs investissements 

- le renforcemeint de la capacit6 de fonctionnement des institutions locales en clanfiantleurs r6les et comp6tenccs et leur responsabilisation dans la gestion et ]a maltrise de leurs
probl mes 

En 	 ce moment, est 	 nise en oeuvre la seconde phase de i'op6ration qui consiste enl'organisation de larges concertations r6gionales et nationales devant aboutir A l'dlaborationd'un projet de lo d'orienation foncire d6finissant les "rfgles du jeu" gdndrales alors que desr6glemcntation% sp~cfiqxics poirront 61rc adopt e%au niveau local 

En mati&e forestire, l'offensive pour une r6wvsion des textcs forestiers n'est pas en reste.Apr~s la mise au point d'un code de gestion des feux, I'op6ration atteint actuellement savilesse de croisi re avec le d6clenchement de la rvision de I'ensemble des autres textes 
forestiers. 
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La mdthodologie nouvelle adopt6e pour la conception et I'dlaboration des projets de textes,fondde notamment sur une large consultation des populations, montre clairement oii veut aller
le gouvernement 

L'orientation exdcutoire des 16gislations forestitres actuelles n'est pas n6cessairement
irrdversible 11faut faire confiance aux populations 

D'ailleurs, des exemples de projets sont dc.J1tris nombreux A travers tout le pays ob ellesd6montrent leurs capacit6s Aassurer elles-mmes une gestion rationnelle de leurs ressources 
naturelles. 

La mise en oeuvre des options dMfimes en ce moment devrait avoir un impact dminemmentpositif stir ]a gestion dcs rcssources nattirelles en g6n6ral cl dc ressoirces forcstitres en
particulier 

- Iad6quation de la 1dgislation foresti&e aux objectifs de la nouvelle politique foresti.requi prconise une participation et une responsabilisation effectives des populations dans ]a

protection et ]a gestion des ressources naturelles ;

en rupture avec ]a tradition qui met l'accent presqu'exclusivement sur la r6glementation

publique et l'exdcution policire,
 

- encouragement des particuliers et des communautds Aplanter et Aentretenir des arbres
 pour leur propre b6n6fice 
 , c'est A ce pnx que d6pend ]a rdussite des programmes dereboisement et c'est par IAseulement qu'on peut esprer renverser la tendance actuelle ded6gradation continue des ressources naturelles 

- la revue institutionnelle des services du d6veloppement rural et de I'environnement
tendra A pnvil6gier l'6mergence d'un dialogue plus confiant entre le paysan et I'agent
d'encadrement intervenant Ason niveau. 

http:foresti.re
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INTRODUCTION: 

Pays Sah6hen avec 85 %de populations rurales et seulement 15 % de superficies cultivables, 
le Niger pr6sente une situation agricole extr6mement difficile, caractdns6e par une forte 
d6gradation du potentiel productif et fide A des conditions climatiques globalement 
ddfavorables, une forte pression fonci re due un accroissement d6mographique des plus 
dlev6s du continent et une non maitise des syst~mes de production. 

La conjugaison de ces facteurs a eu comme consdquences. 

- ]a raretd plus ou mons grande des surfaces cultivables 

- l'appauvrissenent du capital terre et la diminution ou la disparition pure et simple des 
jach~res ; 

- la remont6e des cultures vers les terres pastorales du Nord et la diminution cons&luente 
des espaces pastoraux ; 

- l'exploitation anarchique et inconsiddr6e des zones vierges 

- la surexploitation des ressources ligneuses et du pAturage 

- l'aggravation du processus de d6sertification. 

IIen rdsulte : 

- un d6s6quilibre progressif du syst6me de production agro-sylvo-pastoral 

- une concurrence croissinte, cntre Ics vilies et Ics canipagncs du fail de lexode rural et 
de l'urbanisation anarchlique, 

- d'innombrables conflits entre agnculteurs, entre dleveurs et entre agriculteurs et 
6leveurs, source d'msdcurit croissante dans le monde rural ; 

- une exclusion d'une frange importance des populations, notamment les femmes, dans 
l'acc~s au capital foncker. 

S'il est vrat que les alas du chmat constituent une r6alitd incontournable, i'exploitation 
optimale de la lerre et de toutes les ressources naturelles qu'elle supporte est une alternative 
qui exige un cadre dynamique et dvolutif devant amorcer le processus de transformations 
qualitatives maitrisables des conditions de production et d'existence des populations. 

La question de ]a gestion des terres au Niger est un domaine complexe, en raison de la 
coexistence d'un certain nombre de r6gles jundiques d'inspiration quasi inconciliable 

- le droit coutumier nigdrien ; 
- les r glements fonciers et domaniaux coloniaux ; 
- les lois et r~glements de I'Etat nig6nen 
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D'une part ce rapport pr6sente ]a pohtique foresti re du Niger de la p6node coloniale Anos 
jours et 1'essentiel de I'arsenal juridico-16gislatif qui rdgit les ressources naturelles avec en 
toile de fond les for~ts, et fixe leur rdgimejundique, mode d'exploitation et d'utilisation. 

Parmi les textes principaux on distingue la Loi N' 74-7 du 09 Mars 1974 fixant le r6gime
forestier modifi6e et compl6tde par I'ordonnance N' 74-16 du 23 Aoit 1974, la Loi N' 62-28 
du 04 Aoft 1962 fixant le r6gime de la chasse, la Loi N0 71-17 du 30 Mars 1971 fixant le 
rdgime de la pfche et leurs D6crets d'application, lOidonnance 92-037 du 21 AoOt 1992 
portant organisation de ]a commercialisation et du transport de bois dans les grandes
agglomdrations et ]a fiscaitd qui lui est applicable, etc 

D'autre part, iI traitera de I'dvolution de la 1dgi~lation et de la politique nationale de protection 
et de conservation des rc,,sources ,atturelles a travers I6laboration d'un Code Rural,
I'actualisation du Code forestier et de ]a stratdgie de d6veloppement du monde rural. 

I LA POLITIQUE NATIONALE RELATIVE A LA POLITIQUE FORESTIERE 

Avant de traiter du cas spcifique de la politique foresti6re, i1peut 8tre instructif d'examiner 
sommairement la politique nig6rienne en mati re de protection/conservation et 
exploitation/gestion des ressources naturelles en g6ndral en plaqant cette politique dans son 
6volution histonque 

1.1. Des Ressources Naturelles en g~nral 

Dans le d6veloppement qui suit par ressources naturelles, il faut comprendre toutes ressources 
naturelles renouvelables A I'dchelle humame A savoir pnncipalement ]a terre et qu'ellece 
supporte (les for~ts, la faune, I'eau etc ) qui peuvent tre reconstitu6es, rdgndrdes par 
amnagement ou mise en ddfens 

De la colonisation Aces derni&es ann6es au Niger, les pIles caract6nstiques de la politique de 
gestion e d'exploitation des ressources naturellcs pcucnli sc rdsumcr en 5 points 

- I'extreme centralisati6n des rfgles de gestion et d'exploitation ; 

- I'accent nis sur la rdpiessica plus que sur la formation/sensibilisation et la pr6vention 

- une vision sectorielle de cette gestion et de cette exploitationC) 

- une vision seclonelle des actions de d6veloppement (gestion exploitation des ressources 
naturelles), 

- la rdparation factice entre droit de propn6t6 suivant le code civil et droit de proprid6t et 
de ddtention coutumi&re ; 

- l'exclusion des populations AI'diaboration et A]a mise en application des politiques. 
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D'une part ce rapport prdsente ]a politique foresti]re du Niger de ia pIriode coloniale Anosjours et l'essentiel de l'arsenal jundico-16gislatif qui r6git les ressources naturelles avec enoile de fond les for~ts, et fixe leur rdgimejundique, mode d'exploitation et d'utilisation.
 
Parmi les textes principaux on distingue la Loi N* 74-7 du 09 Mars 
 1974 fixant le rdgimeforestier modifi6e et compldtde par l'ordonnance N0 74-16 du 23 AoOt 1974, la Loi N* 62-28du 04 AoOt 1962 fixant le rdgime de ]a chasse, ]a Loi N0 
rdgime de ia pche et 

71-17 du 30 Mars 1971 fixant leleurs Ddcrets d'application, l'Ordonnance 92-037 du 21 AoOt 1992portant organisation de la commercialisation et du transport
agglomdrations et la fiscaltd qui lui est applicable, etc 

de bois dans les grandes 

D'autre part, iI traitera de l'dvolution de fa 16gislation et de la politique nationale de protectionel de conservation des rcs'ources naturelles A travers l'dlaborationIactualisation du Code forestier d'un Code Rural,et de )a straidgie de ddveloppement du monde rural. 

I LA POLITIQUE NATIONALE RELATIVE A LA POLITIQUE FORESTIERF 
Avant de traiter du cas sp6cifique de la politique forestiJre, il peut 6tre mnstructif d'exammersommairement la politique nigdrienne en demati re protection/conservationexploitation/gestion des ressources etnaturelles en g6ndral en plaqant cette politique dans sondvolution histonque 

1.1. Des Ressources Naturelles en g6ndral 

Dans le ddveloppement qui suit par ressources naturelles, il faut comprendre toutes ressourcesnaturelles renouvelables A l'dchelle humaine Asavoir pnncipalement lasupporte (les for~ts, ]a 
terre et ce qu'ellefaune, I'eau etc ) qui peuvent 6tre reconstitu6es, rdgdndrdes paramdnagemen; ou mise en d6fens 

De la colonisation Aces derni&es ann6es au Niger, les piles caractdnstiques de ]a politique degestion et d'exploitation des ressources naturelles peuvent se rdsumer en 5 points 

- 1'extr~me centralisation des r6gles de gestion et d'explotation ; 
- l'accent mis sur la r6piession plus que sur ]a formation/sensibilisation el la prdvcntion 

- une vision sectorielle de cette gestion et de cette exploitation
 

- une vision seclorielle des actions de ddveloppement (gestion exploitation des ressources

naturelles),
 

- la rdparation factice entre droit de propndtd suivant le code civil et droit de propri6td eZ
de ddtention coutumire,
 

- I'exclusion des populations AI'dlaboration et Ala mise en application des politiques.
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i I.I Centralisation excessive 

Cc centralisme trouve son origine dans le jacobinisme franqais que le colonialisme a voulu 
transposer dans Ic, colonies 

II s'est traduit par • 

- I'adoption de 'ois gdndrales et applicables sans discernement dans toutes les colonies de 
I'Afrique de l'Ouest ; la m~me pratique a dtd suivie par chaque Rdpublique Ind6pendante 
sur son territoire ; 

- ]a prise des decisions par les administrations centrales (dirigisme) sans pratiquement de 
marge de manoeuvres pour les services techniques du terrain ; 

- le refus de toute d6centralisation rdelle par ]a non cr6ation ou la non reconnaissance 
jundique des collectivjt6s de base. 

1.1.2 LaR6pression 

L'accent mis sur la rtpression apparait dans le quantum dievd des sanctions qui frappent les 
contrevenants aux lois et r glements portant code forestier du 04 Aofit 1962 et r6gime de la 
chasse. 

Cela explique que jusqu'A prdsent la peur et m~me ]a hantise dont les producteurs ruraux ont 
des agents des Eaux et For~ts mais aussi contradictoirement Iattrait de ces producteurs A 
enfreindre les lois et riglements, puisque ces agents de r6pression ne sont pas constamment sur 
le terrain 

1 1.3 Vision Sectorielle 

Les r gles sont ddict6es au coup par coup, suivant que les problimes se posent sans une vision 
globale et perspective d'avenir, et ]a coordination des actions, malgrd ]a cr6ation r6cente des 
Secrdtariats Adjoints des Pr6fectures et des Services du Plan au niveau des Arrondissements, 
est d6faillante et parfois inexistante. 

Exemple de cas de vision Acourt terme dans l'dlaboration de certains projets 
I 

- dans les projets de plantations collectives d'arbres (ceintures vertes, haies vives, brise
vent de sites de cultures de contre-saisons, de r6cupration de terres, les problimes 
fonciers ne sont pas purgds avant 'installation et des conflits inextricables apparaissent 
en cours d'ex6cution ou plusieurs ann6es apris la fin du projet ; 

- dans le m~me ordre d'ides et concernant le m~me type de projets (plus 
particulirement de plantation d'arbres) il n'a pas 6t tenu compte de I'utilisation des 
produilts, bois d'oeuvre et de chauffe ainsi que du partage des revenus, la continuation 
des activit6s de certains projets sont arrts Acause de la d6motivation des populations. 
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1.1.4 Rapport Droit 6crit / Droit coutumier 

Contrairement Acertains pays africams aussi bien le Idgislateur colonial que le Idgislateurnational n'ont clairement prescnt la non-reconnaissance de la propndtd et de la d6tentioncoutumiure ; mais du fait de la prddminence donn6e aux modes de preuves 6crites par rapportaux modes de preuves coutumires, la non-indemnisation apr6s expropriation d'utilitdpubhlique Linstruction de la notion de ierres vacantes et sans maitre, les droits coutumiers surles ressources naturelles ont 6td progressivement grignotds 

1 1 5 Marginalisation des populations 

Du fait de la centralisation excessive el de la non responsabilisation des populations, lesdroits de celles-ci dans 'exploitation et la gestion des ressources cont r6duites A la "portioncongrue". Ces droits coutumiers ne sont que d'usage et comme us ne sont g6ndralement pascilts, ii est plus facile aux administrations de les restreindre 

1.2 Le cas particuhderdes Forts 

Les cinq travers d6velopp6s au point I-1 de ]a politique en mati re de gestion et d'exploitationdes ressources naturelles sont encore plus flagrante en forestene. Cette assertion transparaitaussi bien dans la Idgislation coloniale que dans i'analyse du texte de base, encore en vigueurIa Ioi n°74-7 du 04 Mars 1974 fixant le r6gime forestier modifi6 par l'ordonnance n' 74-16 du23 AoOt 1974 e.son d6cret d'apphcation du 23 AoOt 1974. 

1 2 1 La P6node Colonmale 

La Idgislation coloniale contrairement A la logique antdneure de gestion et d'exploitation despopulations atncames, distingue le statut et l'utilisation des terres avec des for~ts et duceuxcouvert vdgdtal en gdn6ral et du couvert arbustif en particuier ; ces autontds coloniales ontconsid6r6 la terre comme "une source dconomique Aexploiter", tandis que les formationsforesti res sont considdrdes comme des "ressources Aconserver" et comme l'6cnt Hessling "Le
sol qui 
 porte les arbres dtat domin6 par deux logiques diffdrentes, voire oppos6es : unelogique d'exploitation pour le sol Dans les conceptions locales, une telle opposition n'existaitpas la foresterie dtait consid6rde en premier lieu comme un domaine de chasse et de cuetlletteg6r6 en g6ndral par un maitre de la chasse C'est lui qui r6glait l'acc s et d6mdait qui pouvaitet Aquelle p6riode aller A la chasse et A Iacuedlette De plus, un autre r6le important de lafordt dtat de servir de rdserve foncire Alextension des activitds agncoles"tr C'est ainsi que des grands espaces ont comnencd A8tre classd d~s 1937 et beaucoup plus Apartir de 1953 /1954 (Parc National du "W", rdserves de for~ts, rdserves de Gadab6gi etc...) ; ]a publication
d'essences vdgdtales Aprot6ger s'est inspirde de la m~me logique. 
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I 2 2 La laglslation Forcsti.re nationale (Code Forestier) 

Ce texte r6partit le domaine forestier de I'Etat en domaine class, et protdg,. 

Les rernarques suivantes pcuvent tre d6gagdes : 

a) l'inpossibilit de samir prcsement le regimejuridiquedesforts classees. 

La loi de 74 fait dtat des rdgimes restrictifs spfcia,,x tout en reconnaissant l'exercice de 
certains droits d'usages, mais interdit formellement les cultures sur sols forestiers au niveau 
des forfts classes, tandis que son d6cret d'application A travers son article 17 autorise ces 
cultures. 

b) velon ces deut tert' tutes les forets non clavs'es d domaineforester de 'Eatsont 
les firtsprotcgWes 

A ce sujet quelle interprdtation peut-on faire aujourd'hui de cette notion de protection ? I1 
conviendrait de ddfinir clairement dans ]a nouvelle r6glementation le concept d'aire prot6ge, 
ce qui amnerait forcdment les gens A reconsiddrer les notions de forets class&es ou prot6ges
dans le schfma actuel de gestion des aires protdg~es dans le but d'asseoir un ddveloppement 
durable 

En ce qui concerne l'une des partie de la rfglementation consacre A la constatation des 
infractions et surtout leur sanction, en dehors de toute apprciation sur la pertinence des 
dispositions affdrentes, force est de reconnaitre qu'elle n'a pas atteint les effets escompt6s,,eu 
6gard Ala d6gradation continue de ces forfts et de la dispantion de la faune sauvage Alaquelle 
elles servent d'habitat 

En tout dtat de cause aucun dc ces deux textes (code forestier el d6cret d'apphcation) n'a eu A 
prdvoir des dispositions rfglementaires ou Idgislatives relatives d'une part aux r6les des 
principaux intervenants dans la gestion de ]a r6serve et aux aspects organisationnels et 
participatifs , ce sont des vides que la nouvelle Igislation doit combler 

Nous avons relevd quelques travers des politiques coloniales et nationales en matiJre de gestion 
et d'exploitation des ressources naturelles en gfndral et des ressources forestires en 
particulier. 

Au Niger il se ddgage depuis ces dermires ann6es des rdflexions (voir 'introduction) et des 
tentatives de rectification pour lesquelles il peut d'ores et ddj 8tre fait cas de certains acquis. 

http:Forcsti.re
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II. EXAMEN SOMMAIRE DES 'TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

2.1 La Loi 74-7 du 04 Mars 1974 fixant le r6gime forestier au Niger (modifi~e et 
compl(te par I'ordonnance 74-16 du 23 Aofit 1974). Cette loi est structur6e en 6 titres: 

- Gdn~ralitds
 
- Domaine forestier
 
- For~ts des particuliers
 
- Encouragements au reboisement par les collectivit6s et les particuliers
 
- Rdpression des infractions
 
- Les dispositions gdndrales
 

a) Des g6nralis: 

II s'est agi de prdciser I'appartenance des for~ts vacantes et sans maitre et des pdrim tres, de 
restauration AI'Etat de dtfinir ]a for~t Ainsi 

Sont quahfi6es for~ts, le; terrains dont les fruits exclusifs ou pnncipaux sont les bois 
d'6bnistene, les bois de service ou d'Pridustne, les bois de chauffage et Acharbon ou des 
produits accessoires tels que. les corces et fruits Atanin, les .corces textiles et tinctonales, le 
kapok, ]a glu, les gommes, les palmiers spoi.ands et tous autres produits ne constituant pas un 
produit agncole. 

b) Sur domaineforestier: 

Le domaine forestier est subdivis6 en 

- domaine class6 constitud des for~ts classes avant la promulgation de ]a loi 74-7 ou qui 
seront class6es par D6cret pns en conseil des ministres et qui ne peuvent s'ali6ner qu'apr~s 
d6classement prononc6 par D6cret pi isaussi en conseil des ministres ; 

- domaine prot6g6 constitu6 des autres for~ts du domaine qui n'ont pas fait l'objet d'un 
classement, 

- les p6nm~tres de restauration sont les parties de terrain nu ou insuffisamment bois6, c'est 
[ dire certains versants montagneux, certaines berges des cours d'eau, et terrains ravin6s 
ou Adboulements dangereux L'utilisation des difffrents domaines se fait soit par: 

* usages coutumiers 

ls se font ibrement dans le domaine forestier prot6g, et imtd A la satisfaction des besoins 
personnels et collectifs des usagers 
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Ils sont interdits sur les pdnm~tres de restauration. les for&s classdes sont soustraites h 
l'exercice des droits d'usage autres que ceux prescrits dans l'acte de classement. Dans tous les 
exercices du droit coutumier, l'usage est toujours subordonn, AI'Ntat et A la possibilit, des 
for~ts. 

Les droits de parcours ne peuvent s'exercer 

- dans les for~ts amdnages 
- dans les primtres de restauration 
- dans les terrains repeupls artificiellement ou reboisds 
- dans les parcelles portant des boisements de mons de cinq ans 
- pendant cinq ans apr s 'incendie dans les parties de forets class6es incendi6es 
- les usages commerciaux 

Ils sont libres dans les for~ts classies e( protdgdes sous rdserve que les r~coltes ne nuisent pas 

aux vgdtaux producteurs sauf pour certaines esp&es (karilt, gommier, kapokier, palmier). 

- Cultures sur iolfirtier 

Elles sont interdites dans les for~ts classfes et l'int~neur des p&im~tres de restauration. Les 
dcfrichements et incindration sont interdits en fordts protdgdes et rfglementds A momns de 10 
mtres des rives des cours d'eau 

- Espces protegee., 

Quinze (15) arbres sont dfsignfs comme esp&es protdg6es dont l'abattage, l'arrachage et la 
mutilation sont interdits sauf autonsation hors limites des agglomdrations, jardins potagers et 
vergers. 

- L'branchage 

11est interdit en fords protIgdes et classfes 

- Feux de brousse et incendie defor~ts ; sont interdits en for~ts classdes mais autonsds pour le 
renouvellement des p~turages et le dfbroussaillement des terrains de culture. 

- L 'exploitaiton 

Elle est fait soit en rdgie, par vente de coupe, soit par permis temporaire d'pxploitation, soit 
par permis de coupe d'un nombre limitd d'arbres, de pi&es, fagots ou st&es. 

c) Les for ts des particuliers 

Le droit des particuliers s'exerce sur leurs fords Acondition qu'il ne soil pas un danger public 
ou une menace pour l'quilibre de l'environnement. 
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d) Encouragementau reboisementpar les collectivits el les parliculiers. 

L'Etat peut affecter ses terrains pour &tre rebois6s par des particuliers qui peuvent exploiter
librement el m~me percevoir des subventions 

e) Repression de infractiwn% 

Les :nfractions au r6gine sontforestier constatdes par procs verbaux et poursuivies enconformitd avec les dispositions du code pnal et d' -ode de proc6dure lOnale Ces proc~sverbaux sont dressds soit par des officiers de p 'ce judiciaire ou des agents forestiersasserment& Ces derniers peuvent faire appel aux ,rces pubhlques dans I'exercice de leurlonction Ils sont arinds et en uniforme Les agents nandat~s aupr~s des tribunaux exposentI'affaire devant les jundictions r6pressives et sont enteaidus Al'appui de leurs conclusions. 

- Confiscations et saistes 

Tous produits et moyens ayant servi Acommettre des d6lits peuvent tre saisis et confisqu6s etvendus aux ench -cs ou de gr6 Agr6. Les Prdsidents des Tnbunaux peuvent donner main leveprovisoire des moyens utilisds dans I'accomplissement de l'infraction. 

- Infractions et pinahts 

Les pdnalitfs prdvues sont prononcdes sans prj'jdice des peines plus fortes prdvues par le code 
pnal 

Les coupes et exploitations non autoris6es sont punes d'un emprisonnement de un mois Adeuxans de prison et d'une amende de 1.000 2i300 000 Francs ou de l'une de ces deux peinesseulement Les peines peuvent aller jusqu'A cinq ans de prison et 500 000 Francs d'amende sile dlit concerne les espces protgdes 

Les ditenteurs de permis qui nauront pas respect6 les prescnptions de leurs permis sont punisd'un emprisonnement de six mois Adeux ans de prison et d'une amende de 30 000 A500 000Francs ou de l'une de ces deux peines seulement Ils sont responsables des ddlits commis par
leurs employds 

Les feux de brousse el incendies de fordts sont punis d'un emprisonnement de huit jours A un.in de prison c d'une aiende e1 000 A500 000 Francs 

Les autres diverses infractions sont punies d'un emprisonnement de 10 jours A 3 ans et d'une
amende de 1.000 A200.000 francs. 
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J) Des dispositionsGnrales 

L'exploitation commerciale de ]a foret n'est pas gratuite. La dixi~me du produit des amendes, 

transaction et dommages intdrts est attnbud aux verbalisateurs et indicateurs. Les collectivit6s 

(de cultivateurs aux 6leveurs) ainsi que les propridtaires priv6s sont responsables des 

infractions comnises dans leur propridt6 Acondition qu'ls apportent la preuve qui d6gage leur 

responsabilit6 

Les jugements en matitre foresti&e seront notifids au chef de service forestie: qui peut 

concuremment avec le Minist&e public intenter appel des jugements rendus en premier ressort 

et dgalement se pourvoir en cassation contre les jugements et arr~ts rendus en dernier ressort. 

Le d6cret du 04 Juillet 1935 iixant le r6gime foestier en A 0 F. est abrogd dans ses 

dispositions 1dgislatives 

2.2. Ordonnance 92-037 du 21 Aocit 1992, portant organisation de la commercialisation et 

du transport de bois dans les grandes agglomerations et la ficaliti qui lui est applicable. 

Au Niger, le bois presente encore 90 % des ressources 6nerg~tiques Le commerce de cette 
denree est devenu de plus en plus avantageux dans les grandes agglomerations mals aussi une 
source de probleme pour 'environnement En effet, ii est appa-u autour de ces agglomerations des 
aureoles de desertification suite a I'e\plotation anarchique de differentes for6ts, A tel point qu
l'offre est devenue nettement infericure A la demande et que parallelement les diffrentes 

plantations artificielles sont insignifiantes pour combler le deficit Cest pourquoi dans loptique de 

responsabilisation et de partenariat, I'Etat a jug6 n~cessaire de r6organiser la commercialisation 
par radoption d'une lot Cette lot est structur~e de la fagon suivante 

- gdneralit~s 
- organisation commerciale 
- fixation, recouvrement et repartition de la taxe 
- postes de contr6le du transport de bois 
- sanctions penales 
- transaction 
- dispositions g6nerales 
- dispositions finales 

a) Gdniralitis 

II faut entendre par bois 

- le bois 6nergie (bois de chauffe et Acharbon de bois); 
- le bois d'oeuvre non faqonn6, 
- le bois de service 
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Les commerqants transporteurs de bots sont des personnes physiques ou morales dont I'activit6 
consiste i transporter et ivendre du bois pour son propre compte ou le compte d'autrui 

L'organisation du marche de bois sur le lieu de prdl6vement est assur~e par les structures locales 
de gestion (marchds ruraux) qui regroupent des producteurs du bois reconnus et enregistrds par le 
Ministre charg6 des forts 

b) ()rgani~ation coninercile 

Seuls les commerqants transporteurs sont habilites A transportei vers les vlles le bois dont la 
quantite est superieure Aun (I) stere Ils sont tenus par contre d'avoir une carte professionnelle 
dont la validite est definie par leMinstre charge des for~ts 

L'exploitation de bois ct as%'uree par les marches ruraux et les proprietaires de for~ts privies 
immatriculkes scion la reglementation L'exploitation libre a des fins commerciales est autorisde 
pendant une periode transitoiie et est appelde exploitation incontr61de (am~nagement forestier) ou 
orientee (zones dehmitees niais non amenagees) Seuls les membres des structures locales (scion 
un quota bien defini) sont autorises a exploiter le bois Atitre commercial dans les zones vis6es ci
dessus Une commission nationale d'arbitrage supervise les commissions ad'hoc pour fixer les 
quotas 

c) Fixation, recouvrementet rpartition de la taxe 

11est institue une taxe spdciale sur le transport de bois en plus des taxes et imp6ts lids A 'exercice 
de ]a profession Elle est applicable A tout transporteur sauf derogation pour les exploitations 
prvdes ou d-cit d'u.,.2e ou certains organismes publics Un taux de bonification est appliqu6 sur 
la taxe en fonction de ]a distance de prel6vement Far rapport au centre de vente Ces diffire'nts 
taux sont prdleves soit sur le lieu d'exploitation ou au poste forestier Leur rdpartition se fait entre 
le Trdsor public, ]a structure locale de gestion et le budget des collectivitds scion le type 
d'exploitation Une part de recettes de la taxe revenant ArEtat est retenue i la source et affect6e 
au contr6le forestier De m6me qu'une part des recettes des structures locales est rdpartie dans les 
travaux d'entretien et d'amdnagement forestier ou autres affectations, scion le type d'exploitation 
La part des collectivites est repartic scion le m~me schema mais clans des proportions diffdrentes 

d)Potes de contr6le du transport de bois 

Des postes de contr6le sont crees A lentree des agglomerations et sont habilhtds A virifier la 
conformite des chargements, constater des infractions et percevoir les taxes 

e)Sanctionspnalev 

Toute infraction aux dispositions des articles 5 et 6 de la pr~sente loi sera punie de 3 mois A I an 
d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 A500 000 Francs ou l'une de ces 2 peines En cas de 
r~cidive, le Tribunal ordonnera le retrait de la carte professionnelle 

fi Tranaction 

La transaction est inflig6e par le Ministre charg6 des for~ts A des personnes poursuivies pour 
infraction constatde par proc~s-verbaux 

http:d'u.,.2e
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g) Dispositions gindrales 

Les 25 % des amendes et transactions sont verses aux agents verbalisateurs et indicateurs 

h)Dispo itionsfinales 

Sont abrogees, les dispositions de I'Ordonnance 87-011 du 12 Mars 1987 et son Ddcret 
d'application 

2.3. La loi 62-28 du 04 Aofit 1962 fixant le regime de la chasse 

Conscient de lanecessite de ,auvegarder sa faune, le Niger des l'independance s'est dotd d'une loi 

fi-ant le regime de lachasse Cette Ioi est constituce de huit chapitres 

a) (h!,ralit 

La presente Ioi a pour but de ddfimr la reglementation de la chasse La chasse est permise au 
beneficiaire du droit d'usage ou au titulaire d'un permis de chasse (scientifique, commercial ou 
sportif) Le permis scientifique ,etend sur toutes les esp~ces et en tout lieu , iIpeut 8tre gratult 

Le permis de capt ,rz, commercial est ondreux, ne concerne pas les esp&es int6gralement 
protdgdes, ne donne pas droit dans les r6serves totales et parcs nationaux. 

Le permis sportif a les m8me prdrogatives que le pr&c6dent, et ne donne droit qu'A 2 animaux 
de m~me espce par semame Le permis de chasse est personnel et accordd Ades personnes 
ig~es d'au moins 18 ans et titulaires d'un permis de port d'armes (sauf les b6n6ficiairei du 
droit d'usage) 

b) Protection de lafaune 

La prdsente loi classe les ammaux en 3catdgones 

- les espces int6gralement proteg6es qui sont des espces menacdes de disparition et dont 
la chasse est interdite sauf au titulaire dun permis scientifique. 

- les esp~ces partiellement protdges 

- les esp ces prot6gdes mais dont quand m8me la chasse n'est pernise qu'au titulaire 
d'un permis de chasse ou d'une ddrogation 

Les piodes de chasse et les rdserves des faunes sont d6termin6es par D6cret. 

La 1oi prdvoit I'interdiction d'un certain nombre d'actes et d'armes Afeu. 

c) Les guides de chasse 

Est rdputd guide de chasse quiconque orgamse A titre on6reux pour le compte d'autrui des 
expditons de chasse ou de capture Le guide de chasse est litulaire d'une licence d6livrde par 
le Prdsident de ]a Rdpubique conformdment A]a Ioi. Elle est retirable en cas dinfraction. 
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d) Protectiondes personnes et des biens 

Le Ministre chargd de la chasse peut autoriser A litre tcmporaire des populations A organiser
des battues pour protdger les personnes et biens. Des d6pouilles et trophdes doivent 8tre remis 

l'Administration apr6s l'opration. 

e) Produits de la chasse 

II est interdit au d6tenteur de permis de chasse de vendre les produits de chasse mais toutefois
limportation, la cession, I'achat et i'exportation des animaux et troph.es sont rdglementds par
Ddcret. 

.) Poursuiteen enqueres 

Les infractions en mati.re de chasse sont constatbes par procs4erbaux et punies 
conformnment aux dispositions du code penal et de proc&lure pdnale. 

g) Pinalitis 

Les infractions A la prdsente loi sont punies d'un empnsonnement de 6 jours A un (1) an etd'une amende d. 6 000 200.000 Francs, sauf cas de rcidives ou de chasse en rdserve de
faune, ob la pnvation temporaire et ]a d6chance des permis sont en plus prononcAs. 

h) Indenm, sauvegarde et obligationdes agents chargisde la surveillancede la chasse 

Ces agents sont sous la sauvegarde de la lot Ils sont en uniforme, armds et sont autonsts A]a
visite des vdhicules et moyens de transport dans l'exercice de leur fonction 

2.4; La loi 71-17 du 30 Mars 1971 porlant r~gime de la pche 

Le Niger nest pas un pays maritime A forte potentiala de pche mais il dispose de nombreux
points d'eau douce dans lesquels la ptche peut contribuer A I'amdioration de la qualhtd de
I'alimentation La loi sus-visde d6finit les grandes lignes du rdgime de la p&che. 

Ainsi 

- le droit de piche appartient AI'Etat dans les eaux publiques Cependant, il petit le c&ier 
Atitre ondreux ou gratuit 

- les travaux de toute nature effectuds dans les eaux du domaine public sont soumis Ades
autorisations administratives. La fermeture ou la limitation de la p che d'une dur~e
limade sont fixes par Ddcret pris en Conseil des Ministres. 

- les infractions en mati re de pkhe sont punies de peine de simple police. Elles sont
constaties par des officiers de police judiciaire et les agents des eaux et for~ts 
asserment6s 

- les coop&atives de p6cheurs b6ndficient des avantages allouds A toutes les coop6ratives
conformdment A]a loi 69-18 du 20 Fdvner 1969. 

4-.3
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3.5 Principes Directeurs d'une Politique de D~veloppement Rural au Niger (Ordonnance 
n°92-030 du 08 Juillet 1992). 

Apr~s 30 ans d'ind~pendance et plus de sept programmes et plans de d~veloppement qui ont 
tous donn6 pnont6 au secteur rural, le Niger se trouve de plus en plus confront6 Ade graves 
crises 6conomiques el de d6veloppement D'o6 la n6cessit6 ressentie de r6aliser un document 
cadre qui fixe les principes directeurs d'une politique de d6veloppement rural. 

De Septembre 1989 AMars 1992, le Niger apr~s 3 ann6es de r6flexion a 6labor6 un document 
traqant les principes directeurs de sa politique de ddveloppement rural. Ce document rdsulte 
des travaux des sous-conitds sectoriels, eu comitd technique assistd par un secrdtariat 
permanent et du comitd inter-ministdiel IIcomprend quatre (4)axes de r6flexion 

- la gestion des ressources naturelles ; 
- la participation des populations et la reddfinition du r6le de I'Etat 
- la s6curit alimentaire, 
- Iintensification et la diversification des production% 

Dans le cadre de cc travail nous nous inl6resserons au premier axe portant sur les ressources 
naturelles 

Apr~s une analyse cntique de Ia situation, la politique nationale a retenu I'option d'une gestion 
int6gr6e des ressources naturelles. Les Strat6gies Amettre en oeuvre visent 

2 5 I La restauratton prioritaire des zones les plus menace 

L'rosion hydrique et dolienne, Iensablement, l'exploitation agncole-minire, Ia jacirdthe 
d'eau ont t6 inventon6s comme les facteurs les plus menagants et cela Atravers tout le pays. 
Les actions mettre en oeuvre sont des actions de d6fense et restauration de l'environnement. 
Les premieres mesures d'urgence comprennent: 

- la gnralisation des actions CES/DRS 
- la lutte contre la jacinthe d'eau sur le fleuve Niger 
- la poursuite et l'extension des actions de restauration de Ienvironnement. 

2.5 2. La mise en oeuvre d'une politiquefonctire adequate 

La situation foncire au Niger est tr~s complexe Acause de l'interf6rence du droit coutumier, 
musulman et moderne I! faut alors, compte tenu de limp~neuse importance et de I'urgence, 
se prononcer sur le sujet par une politique foncitre incitative. Cette politique doit 8tre ioutil 
fondamental d'une gestion efficace des ressources naturelles. Apr s I'adoption du Code Rural 
et des textes compl6mentaires, la mise en place progressive des institutions et structures, le 
cadastrage simple et la g6n6ralisation graduelle des exprimentations locales seront mis en 
oeuvre Amoyen terme 

/,
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2.5.3. La gestion ratonnelle du capital forevter et des piturages 

Avec une production foresti&e et pastorale d6ficitaire A cause d'une surexploitation de 
I'homme et de son b6taiI, entrainant une d6gradation accdlrde, il est urgent d'amd1iorer la 
gestion du capital forestier et des piturages Pour cela, la restauration et la pr6servation des 
dquilibres 6cologiques, tout en assurant ]a satisfaction des besoins actuels et futurs, sont A 
rechercher Pour atteindre ces objectifs, les actions . mettre en oeuvre sont : 

- l'amdnagement et la gestion optimale des formations forestires et pastorales
 
- I'optimisation de la production forestire et pastorale
 
- la r6vision du Code Forestier
 
- la mobilisation des ressources (humaines et financi&es) pour la protection et
 

la rdIiabilitation de I'cnvironneent,
 
- le d6veloppement de I'agro-foresterie,
 
- l'dconomie du bois par la promotion des substituts dpfrgdtiques
 
- le d6veloppement de ]a recherche sylvicole.
 

2.5.4. La Protection de la Faune 

La situation de la faune est dramatique avec la dispantion de certames esp&es (oryx, addax, 
etc .) La politique en ce domaine doit privildgier

- une protection intfgrale des esp&es les plus menacdes et des zones les plus sensibles
 
- une gestion addquate des autres esp&es assurant la croissance des effectifs actuels
 
- une mise en valeur optimale Atravers le ddveloppement des activitds touristiques;
 
- l'urgence d'dlaborer un plan directeur d'amdnagement de la faune.
 

2 5 5 La preservation des ressources haheutiques 

La s6cheresse, la politique des am6nagements hydro-agncoles, I'ensablement des cours d'eau 
sont des fl6aux qui sont conduits A entamer fortement le potentiel halieutique du Niger. Les 
actions Aentreprendre visent • 

- ]a connaissance du potentiel halieutique national
 
- la prdservation du capital halieutique existant,
 
- le d6veloppement progressif des activit~s de pisciculture.
 

Le plan d'exploitation des ressources halieutiques doit tre mis en oeuvre d'urgence. 

2.5.6. La gestton opitmale des ressources en eau 

Le Niger dispose d'importants points d'eau mais dont ]a quantitd (eau de surface) est loin de 

satisfaire les besoins. I1doit par une politique de gestion de l'eau 

- connaitre bien les ressources en eau, 

- maitriser et valoriser de faqon optimale les ressources en eau de at race et mobiliser les 
eaux souterraines ; 

- poursuivre les rdlisations des infrastructures hydrauliques 

- ainener la population Ag6rer les infrastructures hydrauliques. 
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La mise en oeuvre sera •
 

- la. dtfinition des mesures
- le ddveloppement des actions de valonsation des ressources en eau et des &juipements- la rhalisation d'un schdma directeur des ressources en eau et du fleuve Niger ;- la recherche et valorisation des techniques de valonsation des ressources en eau. 

fonci~res transitoires 

2.5. Z L 'mtgraton nulti-sectorelle des mesures et actions 

L'Agriculture, 1'dlevage, la forestene, la pisciculture, la mise en valeur des ressources en eauet la d6fense de l'environnement forment un tout interddpendant et indissociable. II s'agiraalors de coordonner les Projets et actions de ddveloppement rural, former les cadres du secteurrural Al'approche d'amdnagement rural, constituer des &luipes inferdisciplinares. 

QIII. DES PERSPECTIVES
 

L'inadaptation et 
 'inaddquation des textes 1dgislatifsressources naturelles et et r6glementaires qui r6gissentla recherche d'un ddveloppement harmonieux les
rural, et durable du secteura conduit les autoritls nigdriennes A mettre en placeI'd1aboration d'un Code des structures chargdes derural, de lesfixer principes directeurs d'uneddveloppement rural et d'aclualiser le Code forestier 

politique de 

3.1. L'Elaboration d'un Code Rural 

3 1 1 Ilihiorque 

ls Pouvoirs Publics Nigdriens avaient depuis 1964 envisagd la n6cessitd de doter notre paysd'un cadre jundique beaucoup plus approprid et susceptible de permettre une gestiond ensemble de toutes les composantes de lespace rural (terres, for~ts, faune, ptturages et...).
Les grands ddbats nationaux relatifs Ala stratgie d'ntervention en milieu rural tenu AZinderen 1982, A la d6sertification qui a eu lieu AMaradi en 1984 et Ali1evage de Tahoua en 1985ont rcnforcd cette position en recommandant sp&ialement Idlaboration d'un Code Rural.
C'est ainsi qu'en 1986 un Comitl ad'hoc fut cr66 et dngd en Comntd national en 1989 pourr6aliser cet objectif 

Celui-ci apour mandat 
- de conduire une rdflexion d'ensemble sur les systmes de gestion de lespace rural dansle cadre d'un ddveloppement global et harmonieux ;
- cette rdflexion doit aboutir Aune r6glementation des modahtds d'acc~s aux ressourcesfonci&es et naturelles et de leur gestion en vue d'une sauvegrde dedcologique et d'une rentabilisation des invesissements ; 

l'-quilibre 

- de collecter, d'analyser et diffuser Vinformation pertinente relative aux r6gimes etsyst~mes fonciers nig6riens 
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Les grands axes du Code Rural sont • 
- ]a protection el la restauration prioritaires des zones Ahaut risque cologique,- la mise en place de l'exdcution d'une politique fonci? re ad&uate,la gestion rationnelle du capital forestier et des pAturages,
- la protection de la faune,
- la pr6servation des ressources halicutiques,
- la gestion optimale des ressources en eau,
- la recherche de la cohdsion et de ]a stabilit sociale,- le droit d'acc6s Ala propndtd fonci6re des couches sociales marginalisdes,- Porganisation et l'administration cons6quente du monde rural par des structuresspcialis6es 

La protection de l'environnement a td prise en compte dans le livre ler de ]a loi d'orientauionles ressources 
fixant les grands pnncipes du Code Rural sur la base de deux rubnques fonidamentates Asavoirvcgdtales qui visent spiiquement les forets et les ressources animales ou onretrouve la faune sauvage, la p6che et la pisciculture

En ce qui concerne l'exploitation et la rdgdn6ration des for~ts, la Jo, comporte des dispositionsonginales Par exemple, i est prdvu que tout acte d'exploitation forestire doit comporter uneclause de d6forestation des espaces d~cimds Ala charge de l'exploitant
Au niveau des amdnagements forestiers Ie, articles 84 et suivants disposent d'une par que
quand les travaux de foresterie ou d'agro-forestene ont permis d'incorporer au sol les parmentsnaturels ou artificiels le bien incorpord est soumis au mdme rdgime que la nature de ia fordt, et 
d'autre part ceux r~liss sur les terrains domanjaux doivent sedes tiers apr6s consultation des populations concern.es 

faire dans le respect les droits 
Par ailleurs les pouvoirs publics doivent interdire les travaux6cologique, soumettre nuisibles au sol oufordts 

certarnes op rations a autorisation, imposer 
AVdquilibre

Ia etrdaisation d'amnagements n6cessaires par aux proprtairesa protection des sols er la production. 
des 

3 1 3 La Reahafion des te1Ies d'apphcattonsur Ienvironnenent 
Dans le cadre de la r6alisation des textes compldmentairesgrands principes du Code Rural, il adt A la loi d'onentationenvisagd en pnonti fixant lesI'diaboration de ceux relatifs A laprotection et Ala conservation de l'environnement 
Ces textes auront pour champ d'application les composantes essentielles de l'environnement Asavoir : 

- les for~ts
 
- la faune et les aires protdgdes
 
- la p~che
 
- la pollution et les nuisances
 

A cet effet les axes d'investigation viseront essentiellementgestions ddcentrais6es et participatives des aires prot6g6es, 
ramdnagement de la faune, lesdes espces vdgdtales et V'actualisation de la nomenclatureanimales menacdesconformdment A la Convention de Washington, 

de disparition ou en vote de disparitionnaturels, la reprdsentativitd des fordts endiversitd biologique dcosyst~meset gdndtique, la red6finition du r6le des agents des foretsfaune, les ettudes dimpact etc .. 

41/
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La rdflexion qui a dtd amorc6e depuis Mars 1990 avec i'appui de l'Alliance Mondiale pour laNature avec ]a r6alisation de 1'dtude relative Ala 1dgislation sur la chasse A travers les formesd'utilisation et d'exploitation de la faune sauvage et celle sur le Parc National du W et lardserve totale de taune de Tamou qu a traitd des aspects ldgislatifs et rdglementaires. 

Ls deux objectifs visds Atravers ces deux dtudes sont d'une part ]a valonsation de la faune etd'autre part la mise en place d'un systime de gestion participative et d6centralisde des aires
protdg6es 

3 1 4 l'Atiuahttiitondu Code Foretvier 

La disparition progressive des ressources forestires observ6e au Niger I y a plus d'uned6cennie due A tine exploitation irrationnelle et un manque de gestion appiopne et adaptdeaux mutations socio-6conomiques, a amend la Direction de I'Environnement A prendreI'iitiative d'actualiser le Code forestier 

Cette r6vision qui interviendra dans le cadre de la recherche d'un d6vcloppement durable et dela d6marche actuelle d'd1aboraton des textes d'application sur ienvironnement du SecrdtanatPermanent du Comit6 National du Code Rural vise essentiellement • 
- la pertinence du code forestier par rapport au contexte culturel, socio-6conomique et
6cologique du pays, 

- I'amlioration de la r6glementation de l'exploitation des for8ts pour satisfaiie lesbesoins des populations sur la base des potentialitds existantes ; 
- l'analyse des infr tions forestiJres afin d'aboutir Aune reformulation de la nature desdIits et des sancto'fi aff6rentes, 

- lidentification des difffrentes for~ts et peuplements et, proposition des modes degestion appropnrs ; 

- la productivitd du capital forestier, Iaccroissement de la capacit6 de r6gdndrationnaturelle des essences et le ddveloppement de I'agro-forestene villageoise
individuelle, 

ou 

- le ddveloppenient progressif de I'agro-foresterie 
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CONCLUSION 

De l'ind~pendance Anos jours, des efforts ont 6td faits dans le domaine de )a r~glementationdes ressources environnementales d'une manire g6n6rale avec l'd1aboration du Code Forestieret d'autres lois sectorielles. 
Mats force est de recornnaltre aujourd'hui que les textes r6glementaires et 1dgislatifsr6gissent les diffdrentes composantes de l'environnement (for~t, faune, p&ahe, etc 

qui 
...) n'ont euqu'un impact timide sur ia protection et la conservation de ces ressources car des contraintesmajeures lies At'application de ceux-ci n'ont pas tardd Afaire leur apparition. 

I1s'agit notamment • 

- de leur m6connaissance par les populations utilisatnces,- de celles d'ordre sociologique (mentalitd, habitudes)- du manque de structure de suivi et d'application
- de l'effet pervers de la r6pression,- de ]a non association des populations aux prises de d6cision et d'dlaboration. 

Ces constats amers conjuguds aux engagements internationaux au'quels notre pays a souscrit,ont amen6 les autont6s nig6nennes a asseoir tine vdritable politique16gislation nationale en vue de rdvision de lade son adaptation aux prdoccupations environnementales deI'hcure 

Ceci s'est traduit concrLtemcnt par la raise cn place d'un Comiut National chargd d'61aborer unCode Rural qui r6git les ressources fonc,&es, v6gdtales, animales ct hydrauliques 
Avec I finalisation de ces Iravaux en cours,
adquaqu 

notre Pays sera dote d'instruments jundiquespermettra Ala cellule nationale de gestion des ressources naturelles d'dtre mieuxoutil pour appuyer les projets de ddveloppement. 



DECEMBRE 1992 Par: Ndiawar DIENG ief, 
Abdoulaye KANE ief,
Amadou Moctar NIANG ief. 
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INTRODUCTION 

Le Sdndgal est confronta A de multiples problbmes de gestion et de conservationdcosyst~mes avec P'accdldration de la ddsertification consdutif aux changements climatiques 
des 
etA1a ddsarticulation des syst~mes de production traditionnels 

A Iaube du troisime milldnaire, le pays, essentiellementsituation 6conomique tr~s difficil& A laquelle s'ajoute le fardeau de la dette comme contraintelourde Al'effort de dveloppecient economique et social financ6s Apros de 35 %seulement surles ressources internes. 
Selon 

agricole, est marqud par une 

les donndes statistiques officielles, la contribution dunationale parait tr6s secondaire, malgrd secteur forestier A l'coomieune croissance rdgulire est dO essewiiellementau fait que I'Administration forestijre. 
Cela 

- ne mattrise que la partie des productions foresti~res reprdsentant les transactions officiellesalors qu'une grande partie est constitude par les prdl~vements frauduleux ou A titre de droitd'usage, et 
- n'a pas une maitrise totale de la politique des prix pour rdguler le marchd Apartir d'une
certaine vritd des prix, alors que les combustibles lgneux occupent une grande place dansle bilan dnergdtique global. 

De plus le profil ddmographique du Sdndgal, A tr s fort impactnaturelles, se caractdrise par • 
sur la gestion des ressources 

- un fort taux de croissance (3 %) rdsultat d'une relative stabilitd de la forte natalitd et de Jabaisse de la mortalitd ; 
- une population rdsidente de plus de 7 millions d'Ames tr6s indgalement rdpartie avec pros de la moitid dans un rayon de 100 km de Dakar oii la densit6 ddpasse 2000 au km2 ; 
- une population jeune avec 58 %Amons de 20 ans, 
- des flux migratoires importants vers I'extneur, mais surtout vers les villes (exode rural).11est donc devenu indispensable de concilier les impratifs de production, principalement dusecteur primaire et de conservation de PEnvironnement 

Dans ce cadre, une attention particuhre devra &re accord6e auxgestion de l'environnement en gdndral, et des ressources naturelles en particulier. 
aspects juridiques de ]a 

La rdglementation fonci re est l'instrument el le cadre jundique de base de r6alisation des

politiques de gestiorn des ressources naturelles. En 
 tant que telle, elle doit se situer dans unesprit dynamique afin d'6tre toujours pertinente et appropnde.
Dans ce cadre, ia politique foresti~re,ressources naturelles, doit se 

de m~me que les autres politiq uesopdrationnelle fixer des objectifs prdcis et rl istes 
de gestion desafin que ses orientations puissent dire traduites 

et ddgager une stratdgieen prescriptions et dispositionsr6glementaires faisables. 



C'est sous cette optique que sont examines ici les textes r6glementaires actuellement en vlgueurqui rdgissent la gestion des ressources naturelles et plus particulirement celles qui r6gissent la
gestion des ressources forestitres 

Sous la colonisation, ]a r~glementation sur les ressources naturelles ne comprenaitessentiellement que la r6glementation fonci~re et ]a rtglementation foresti~re. Du fait del'abondance relative des terres, l'application des textes ne posait pas de probl6me particulier,
et s'il y en avait, IEtat tout puissant les rdglait d'autoritd 

S'agissant des ressources forestires, les textes dtaient particui~rement rdpressifs afin depermettre AI'Etat de pr6server et d'agrandir un domaine forest':r A la constitution duquel lespopulations dtaient plus ou mons farouchement oppos4eq Le droit forestier, Acet dgard, sed6finissait comme un droit spial Acaractire pnal. Les populations, considd~es comme ceuxcontre qui ilfallait piotdger la fort, n'6taent ni consult~es ni assocites au processus desr6glementations Le D cret de 1935 est l'expression jundique de cette conception de ]a gestion
de ]a for~t 

Apr~s l'ind6pendance, malgrd la volont6 pohtique affich e par les pouvoirs publics deconstruction d'une 6conomie socialiste cooprative, et de promotion du monde rural, la1dgislation forestimre ne changera pas dans son essence. Le D6cret de 1965 et ia loi de 1974Wont pas modifi6 fondamentalement les rapports Etat/Population en matiire foresti~re. 

La poursuite de la m~me politique devait aboutir A une acc~lratio de la d6gradation deI'environnement et de la d6sertification sous l'effet conjugud des s6cheresses des anndes 70 et80 Elie est aussi souvent considdre comme un des catalyseurs de la crise dconomique etfinancire dont les chocs des annes 1973 et 1979 sont les manifestations les plus tangibles 

Cette situation catastrophique devait aboutir A une r6flexion sur le r6le des populations enmati&e foresti~re et poser le problme de leur participation et de leur responsabilisation. Cestdans ce contexte qu'ont 616 envisagd les r~formes r6glementaires et administratives qui ontmarqud la gestion des ressources naturelles de 1970 Anos jours 

I1s'agit de faire que les r6glementations concernant Ia gestion des ressources naturelles soient
des instruments efficients et pertinents de ddveloppement en gdndral et de Ddveloppement
communautaire et rural en particulier Dans ces conditions, la r~glementation forestirepourrait 8tre une composante d'un code rural dont le code foncier, le code pastoral et le code

de Ieau seraient des dh6ments constitutifs
 

I. 	 FONDEMENTS DE LA REGLEMENTATION SUR LES RESSOURCES
 
NATURELLES
 

Comme pour tous les autres pays sahliens francophones, c'est le D&cret du 04 juillet 1935relatif au r6gime forestier en Afnque Occidentale Franqaise (AOF) qui a fortement inspir6 ]a
r~glementation foresti&e du Sdndgal. 

Cependant, bien avant I'avdnement 'e ce Ddcret, l'appropnation et l'utilisation des ressourcesforestmires 6taient ddj soumises A des rfgles non 6cntes certes, mais traditionnellement
accepites et suivies par les populations locales. 

Ces rfgles dtaient des corollaires du droit foncier traditionnel, qui lui-mrne dtait plus oumons dlabord selon qe ]a socidrt concerne dtait agraire, de cueillette ou de chasse. Ladensit6 d6mographique dgalement influait sur la clartd, la precision et l'importance accorddes 
au respect des rfgles. 



Ainsi,l'acteqd e du, roya.- me u.- aodansAin.a d..e upemen 'actuel bassin arachidier,'.as des royuplme s ro ( la relation directe entreesd ail'acte d'abattre nsd e Cand( - . lbida) ete bien-etre de la socidtdavait conduitun de ces arbres ddans les royaumes du Sdndgal Orentalau rang d
e ceu-: passitb Alevercal 

e'psilsd es de la peme de " r t."forts dtaient aux populations plus Par coneverparsesbin mos r goureuses, apiedles r gles rgisinter&t des habitants ot a t lesde cultures des has tant plu' onent, ote 
fonds e _ vers essaterres,lafatine sauvagee


D'une rnani&e g6ndrale, on distingue deux origines
relative au aux"droit de ieux" qm droits fonciers traditionnels6lihmitd le est le droit appartenant L'uneterritoire vierge par le feu aux descendants duL'autre relative au premier qui aappartenant aux descendants de celui qui le premier adfrichd et cultIvd la terre. 
"droit de la hache" qui est celui 

effectivement cultives, ou 

Puisque les terres soumises au regime du "droi, de la hache" sont gdndralement celles qui sontmises en6tajent assujettis A des valeur d'une manire ouredevances symboliques qui, 
d'une autre, leurs ddtenteurspouvaient devenir relativement importantes en cas de transmission des droits,Plus tard, Iadime, d'ongme islamique, est venue 

de superposer Aces redevances, avant de les supplanter progressivement. 

eni rdahtd, d'une manire ou 

Ainsi, toutes les terres "vacantes et sans maitre", selon la terminologie du colonisateur dtaientd'une autre, assujetties Ades droits traditionnels pouvant 6trecollectifs ou individuels
 
Cependant, si on ne pouvait pas cultiver ]a propndt6 de quelqu'un sans son accor6,

bien y rdcolter des produits ligneux ou non hjrneux dans Ia limite de ses 


on pouvait
besoins, pour autant 

que les arbres concernds n'aient pas 6td plantds par le ddtenteur de la propndtd lui-m6me oufait l'objet de soins particuuiers 
La notion de propridtd relative Ala terre et celle relative aux arbres y poussant pouvajent ainsi
6tre diffdrentes, bien qu'dtant par ailleurs plus ou mons Jies.
Cette car. Anstique particulire faisait etproprndtaire peut cder ses droits sur la terre et conserver ndanmoins ceux sur les arbres. 

fait encore, dans certaines parties du Sdndgal, qu'un 
Ces droits traditionnels, us et coutumes ne semblaient pas cependant suffisants au colonisateur
pour assurer la conservation des formations forest r.s d'une manire gdndrale,peuplements de grande valeur dconomique ou dcologjque en particulier. 

et des 
C'est ainsi qu'il prit un Ddcret le 4 juillet 1935lAfnque Occidentale F anqaise (AOF) 

pour ddfinir le rdgime forestier de toute1954 et du 27 mai 1960 (n° 
Ce Ddcret a ensuite dtd compldtd par ceux du 12 avril60/185) ainsi que par une sne dAr~tds(i) essentiellementrelatifs . - A]a ddinition de la limite Sud de ]a Zone sahdlienne,- A]a rdglementation de 1'exploitation des fordts,- Ala circulation des produits forestiers,
- Ala pratique des feux prdcoces et,
- aux modalitds de classement et de ddclassement du domaine forestier. 

/ - arr~ld N* 295 AGR du I vrier 1937,
- urrl N* 3151 FOR du 19 o.ohre 1938,- arrWi N°2092 FOR du 28juIlle! 1941,-arri N'3429 du 21 dcembre 1945- arr8ld N*1853 FOR du 27 avril 1949,- arrad NO 401 FOR du 24 janvier 1955, 
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L'ensemble de ces textes ainsi que le D6cret 64/589 du 30 juillet 1964 modifiant celui relatif 
aux modalit6s de classement et de dclassement du domaine forestier, bien que reconnaissant 
aux populations le droit d'usufruit sur les massifs forestiers, leur d6mait dans les faits tout
droit de propri~td autant au sens traditionnel qu'au sens occidental du terme. 

La soustraction de fait du droit de proprit, matdnalisde par le classement des meilleurs
peuplements, des espies les plus utiles, des zones les plus giboyeuses ou les plus
poissonneuses a fait naitre et a entretenu des relations conflictuelles entre forestiers et 
populations. 

Dans certains cas o6i les populations ont dt6 ddguerpies de force d'ailleurs, les conflhts ont 
souvent pris la forme de ddfiance de ]a part de celles-ci quI n'h6sitent pas alors Amener des 
actes dommageables aux ressources qu'elles ont nagure conservd, ne serait-ce que
passivement 

Prenant le relais A partir de 1960, I'Administration du Sdndgal inddpendant consolida ]a
r6glementation en 1965, sous forme d'un Code forestier constitud de la loi n065/23 du 09
fdvrier 1965 et du Ddcret d'application n°65/078 du 10 fdvner 1965. 

Le Code d6finit un Domaine Forestier constitu6 par lcnsemble des zones class6es: 
- Forts class6es,
 
- P mintres de reboisemcnt et de restauration,
 
- Parcs nationaux,
 
- Rdserves natureiles intgrales,
 
- Rdserves sp6ciales.
 

11dispose, en outre, que pour des motifs d'intdrt g6ndral, des zones dates A vocation
forestitres et des zones n6cessitant une protection sp6ciale pourraient plus tard &re dgalement
class6es et en faire parte 

II d6termine dgalement, en dehors des zones class6es, le contr6le Aeffectuer par les agents du
Service forestier dans les zones de terroirs, les zones pionnitres et les zones urbaines,
notamment en matire d'amdnagement ou d'exploitation des ressources foresti res. 

Un an avant I'adoption du Code forestier, ]a ioi 64/46 du 17 juin 1964 instituant le Domaine

National avait dtd proniulgudc Cette loi stipule que font partie du domaine nationale "toutes

les terres non class6es dans le domame public, non immatnculdes et dont ]a propnrtd n'a pas

dtd transcrite la Conservation des Hypoth~ques Ala date d'entrde en vigueur de la Ioi". 

Bien que ]'esprit de la lot soilt louable parce que cherchant Aassurer Atout citoyen I'acc s aux 
ressources naturelles, ]a perception quasi g6n6rale dtait que l'Etat s'appropnait de force toutes 
les terres et, par voie de cons6quence, toutes les ressources s'y trouvant 

Alors que jusque-li les r~glementations en vigueur ne d6maieit pas explicitement aux
populations )a propridt et ]a gestion des ressources naturelles qu n'avaient pas dtd class6es, ialoi sur le domaine national et plus tard le Code forestier craient une situation oii des individus
6trangers aux communautds pouvaient d6fricher, exploiter, p&her ou chasser sur les terres de 
ces communautds sans que celles-ci puissent avoir leur mot Adire. 

Devant l'Etat omnipotent, les populations, d'une manit.re gdn6rale, ne rdsist~rent pas
activement, nonobstant leur d6sapprobation plus ou mons exprimde. 

http:manit.re
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Cependant, dans les sccidt6s traditionnelles o6 la puissance de certaines families ou de certins groupes dtait lide aux droits fonciers coutumiers qu'ils ddtenalent, la rdsistance a dtd plus netteet la rdglementation n'a pratiquement jamais pu y tre appliqude dans sa phdnitude. 

Puisqu'aucun individu, aucun groupe ne pouvait s'assurer de l'exclusivitd de ses droits sur les ressources foresti&es environnantes, l'obligation morale de conserver d'utiliserou 
rationnellement disparut progressivement. 

La situation actuelle de d6gradation avancde des syst~mes agncoles, pastoraux et forestiers estlargement imputable Acette rdglemetation qui n'a pas su, au tout debut, intdgrer les r.alitds 
traditionnelles. 

Parallirement A la r6glementation sur la lerre et stir la vdg6tation tine rdglementation sur lapeche et sur la chasse a dtd consacr& respectivement par la loi 63/40 du 10 juin 1963 portantCode de la peche continentale et la loi 67/28 du 23 mai 1967 portant Code de la chasse. 

Cette dernire, en prenant en charge la conser/ation et les modalts d'exploitation de la fauneaquatique et terrestre, na pas non plus intdgrd les r6alitds traditionnelles. Ce qui a ajoutd auxrelations conflictuelles entre l'Administration et les populations et favorisd l'exploitation
abusive des ressources 

La situation gdndrale a cependant beaucoup dvolud depuis lors. Devant l'inefficacit6 de ]ar6glementation, des mesures correctives ont dtd progressivement introduites. Notamment, lesdroits et les pouvoirs des populations locales sur la gestion des ressources ont dtd d'une
certaine manire rdtablis par la rdforme de l'Administration terntonale (1el n" 72/25 du 19
avril 1992) et par le nouveau Code forestier (en voie d'adoption). 

Les changements imp.rtants qui ont ponctu6 1'dvolution de la rdglementation forestire depuis1965, et mine si l'on veut remonter plus loin, depuis 1935, se situent dans logiqueune

d'ajustement Ades r6lits qui se sont avcr6es, dans ]a pratique, incontournables.
 

Les expenences acquises dans l'application de textes r6glementaires aussi bien dans le domaine
de la forester'e que dans d'autres domaines ont dt6 mises Aprofit, m6me si c'est de manire
 encore iiparfaite, pour mieux adapter le cadre 16gislatif g6ndral de gestion des 
 ressourcesnaturelles I1ne s'agit plus de prdserver l'int~gntd de certaines espces ou de certains massifs
forestiers contre les populations locales, mats plut6t de clarifier les responsabiitds de toutes lesparties et de raddfinir les droits dans le respect des valeurs et traditions stimuiatrices de Iesprit
de conservation. 

II.ANALYSE DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES
 

Apr s l'ind6pendance, le S6n6gal a tr s t6t tentd de cr6er un cadre 1dgislatif et r6glementaire
cohdrent pour promouvoir ou renforcer la same gestion des ressources naturelles. 

Celle-ci repose, en tout premier lieu, sur le rdgime domanial et foncier avec ]a Loi diterelative au Domaine national miitie pour promouvoir un mod~le de ddveloppement Ala base.Avec ses D6crets d'application, elle d~finit les diffdrentes classes de terres et les conditions
d'affectation et de d6saffectation 

Dans un second niveau, le rgime forestier qui date des anndes trenhe, permet, avec le Code
forestier, de proc&ier A une gestion rationnelle permettant une exploitation durable des 
ressources. 



2.1. L 
ntationfonci reLa base en est le Ddcretfonc,6re en en date du 26 juillet 1932 rdorganisant le rdgime de ]a propri 

AOF, renforcd apr s l'Ind6pendance,1961 rdglementant l'expropriation au Sdndgal, par Ia loi 61-06 du 14 janvier 
tpour cause d'utlit6 publique, et loccupation temporCest en re.1964 que, pour d~mocratiserl'acc~s A la terre, principal moyen 

une dconomie domin6e par le secteur agricoledont la basejundique est la 
le Gouvemement de production dans ,,64-46 d,e "relative 

a nitid une rforme foncire 
L'application au Domaine national". 
Communaut6s 

de cette loi devait 6tre facilte par la lot 72-25 dururales et par leddsaffectation des terres du Domaine national dans les Communautls rurales. 
conditions d'affectation 

Ddcret 72-1288 relatif aux 
19 avnl 1972 relative aux 

et de 
Cette rdforme foncire a fixd les 4 cat6gories de terres suivantes •
- Les zones 


termtoire urbames constitu6es pardes communes et des 
les terres du Domaineregroupements national sltu6es surd'urbanisme leapplicable en la manire 

pr6vus par la l6gislation 
- Les zones class6es constitues par lesprotection ayant fait l'obje zones A vocation forestired'un classement prvu par le Code Forester 

ou 
(CF). 

les zones de 
- Les zones du terroir constitudes par un ensemble homog~nenational n6cessaires au d6veloppement de la population du ou des village (s) qui y sont 

de terres du domameimplantds et y ont des mtdrets ruraux communs. - les zones pionni.res correspondant aux terres mises en r6serve pour une mise en valeu? 
ultereure dans le cadre de plans de d6veloppement ouddfinis par I'Administration etlou les 6tablissements publics. 

de programmes d'amdnagement 

Elle s'est faite scion un processus en 2 dtapes :
- la nationalisation de l'ensemble des
Immatncu6es et dont la propn6t. 'a 
terres 
 "non

A la date enfr6e en vigeur de a loi' 
pas dtd transcnte 

classes 
Ala Conservation 

dans le Domaine 
des HypothD.ues

public, non
I est toutefois laiss_aux occupants ayant rualistdes 

mises en valeur, la possibiriird immatnculer les terres qu'ils occupaient Aleur nom.- Ia r61rocession du pouvoir de gestion des terres, nonpopulations organis6s 
plus Ades individus, mais desLes terres des 
zones de terroir sont affect6es aux 
membres des communautlsassurent la mise en valeur et I'exploitation sous le contr6le de I'Etat. 

rurales qui enCes communautds rurales ont elles 
 memes,administrative ayant progressivciiientt61, crddes dans le cadre d'une r forme
etla participation des populations A administration locale parauquel 

co-vert tout le pays el dont le but dtait la d6centralistion_'intermddiaire du Conseil rural 
'Etat a conid la gestion des terres de la Communaut rurale. 

la d6saffectation en cas d'insuffisance de mise 

C'est donc ce Conseil rural qui affecte les terres aux membres de la communautd et procde AI'affectataire Iui m~me, en valeur ou de cessation d'exploitation par ou si ce dernier ne rdside plus dans le terroir.Au droit de propndtd est substitud le droit d'usage qui interdit la vente,forme de transaction sur la terre. la location ou toute 
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La loi permet dgalement A I'Etat de disposer des terres n&cessaires Ala rdalisation de certains 
projets de ddveloppement par le biais des zones pionnires, notamment. 

Dans le Bassin arachidier, qui a servi de zone test AVapplication de ]a Loi sur le Domaine
national et A la Rdforme administrative, temtoriale et locale (Loi 72-02 du 01 fdvrier 1972
modifide par la loi 75-67 du 07 Juillet 1975), si sur les plans politique et administratif les
rdsultats ont pu 6tre jigds positifs, il nen a pas dt6 de m~me en ce qui concerne l'utilisation de 
'espace el la gction de%rc%%ourccs 

La loi sur le Domaine National devait constituer en fait, Pun des instruments juridiques de la
mise en oeuvre d'une politique de ddveloppement agncole fond6e sur : 

- Iaugmentation de la productivit6 par une intensification des techniques agricoles basdes sur 
une forte mdcanisation des exploitations, avec utilisation de la traction bovine. 

- I'augmentation de la prcduction de c&ales et la diversification des cultures de rente grAce au 
d6veloppement du coton 

Contrairement aux effets attendus, les paysans, dans la plupart des cas, ont plut6t utilis6
l'conomie de temps et de main d'oeuvre r6ahs6e grAce A la m6canisation pour mettre en 
oeuvre des strat6gies foncinres individuelles qui ont eu pour cons6quences de compromettre
'l6quilibre entre les diffdrentes formes d'utilisation du sol et Ia n6cessitd de conservation des 

ressources naturelles impos6es jusque IA par l'observation d'un ensemble de r~gles
communautaires, les limites de la force de travail et les techniques de production disponibles. 

Devant cette nouvelle situation socio-6conomique cr66e et l'impact psychologique rdsultant des
interpr6tations que les uns et les autres ont pu en faire ou ont requ de la loi, il y a eu une
v6ritable course pour occuper toutes les terres qui pouvaient Wtre considdr6es comme vacantes. 

Cette attitude s'explique par les ides selon lesquelles : 

- celui qui exploite une parcelle pendant 3 ann6es cons6cutives acquiert IA-dessus un droit 
d'usage ; 

- toute terre non cultiv6e par son ayant-droit pendant 2 annies cons6cutives peut etre 
r~affect6e Aquelqu'un d'autre. 

Et d'autre part, par Ia conception restnctive que les ruraux et m6me beaucoup de techniciens 
ont de ]a notion de mise en valeur qu'ils assimilent Ala mise en culture et qui exclue meme les 
activit6s pastorales 

Tout ceci a entrair L 

- tine riduction des jachres 

- l'abandon des prets de terre Along terme au profit des pr~ts pour une campagne, bien 
que ceux-ci soient proscrits par la loi, avec interdiction Al'empruiteur d'appliquer sur ia
parcelle pr~t6e toute technique culturale susceptible de laisser une trace durable pouvant
etre considdrde comme une mise en valeur (essouchage, labour, plantation d'arbres ou de 
haies destin6es Aservir de brise-vents). 
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Beaucoup de paysans ont expliqud cette vdritable course pour loccupationpossibildt des terres, par lade poovoir, dans I'avenir,
disposer de plus de terres. 

avec l'adoption de la m~canisation (traction bovine ..),D'autres pensent Aassurer A leurs enfants I'accs A une ressourcequi deviendra de plus en plus rare".
 

II y a aussi ceux qui, du fait de 
 leur position sociale (notables,conimerqants, transporteurs etc ) ont, la 
dlus locaux, marabouts,soil possibilitsuperficies, soil suffisamment d'influence pour 

de mettre en valeur de grandes
se faire affecter par les conseils ruraux desterres qui n'ont fail jsuqu'ici l'objet d'une appropriation individuelle parce que servant Adesusages collectifs (piturages) 

Tout cela a occasionn6 en maints endroits l'drosion hydriquesensibles, mises en culture sans 
sur des terres particulirementrespect des principes les plus 616mentaires de conservation dessols
 

Ainsi, devant la possibilitd qui leur est

faible productivtd, A lutilisation de 

offerte de passer d'une agriculture traditionmielle A 
production Al'unitd de surface, 

techniques intensives permettant I'augmentation de laen m~me temps que i'am6horation oudu sol, les paysans le maintien de la fertilitdont r6agi en adoptant plus facilement celles qui, tout en diminuant laquantitd de travail leur permettait dassurer le contr6le foncier de l'espace 
Mais ceci est-i le fait de la loi, ou d'un comportement li aux changemnents dans les rapports
entre les techniques et les forces et facteurs de production, dans un processus de mutation non
encore achevd, mais dont les initiateurs nont pas pris en compte tous les dldments ?
 
Le comportement des S&&es transplantds dans les Terresinstructif Acet 6gard Neuves du Sdndgal Oriental estDans leurs terroirs surpeupds du Sine (jusqu'A 100 habitants au km2endroits), ils ont mis au une parpoint agriculture intensive, avec une organisation de Vespaclpermettant tine inltgration potiss6e de I'Mlevage 

Passds aux Terres Neuves, ou A c6td des blocs officiels d'am6nagements, il existaitdimportantes reserves forestcires, ils ont vite dtournd certaines des techniques de culturesintensives mises A leur disposition (traction bovine), pour se lancer A la conqu~te de l'espacequi leur avait did propos6 

On petit ainsi se demander, si dans tin milieu ofi ia terre qui demeureproduction est le premier facteur deencore abondante, it peut dtre rdellement possible de faire passer les paysansi'un syst~me extensif Aune agriculture intensive. 

Un projet de PNAT a dtd rhalisd en septembre 1989 pour une meilleure organisation de'espace et une utilisation rationnelle des ressources. 

\pr~s une analyse prospective sous-tendue par un diagnostic de la situation, il propose unetrattgie d'amdnagement dont les buts principaux sont les suivants : 
- l'intdgration du territoire national par la crdation d'infrastructures devant facilterlimplantation des dluipements collectifs et rM&uilibrer ie rdseau urbain ; 
- la sauvegarde des ressources naturelles par des mesures de protection et d'intervenfionafin de preserver les bases de ]a vie et de la production primaire future ;
 
- l'orientation spatiale 
 des choix &onomiques par des mesures d'incitation etd'orientation qui ne sont pas mat6rialisdes dans 'espace (politiques tarifaires, primes Alacr6ation d'emplois, la formation professionnelle, ... ). Ce mesures visent A compenserleffet des indgalit~s par [attribution 'd'avantages" susceptibles d'influencer les choix. 
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La strategie vise une mise en valeur optimale, compte tenu des ressources disponibles, delensemble du pays ; cet objectif amplique un d~veloppement intensif des r6gions de l'Est Ct duSud, et une mod6ration des zones du centre et de i'Ouest. 

La mise en oeuvre va donc n6cessiter la d~concentration et la d&:entralisation des moyens etdes actions de l'amdnagement au niveau r6gional et des Plans d'Amdnagement Rdgional (PAR)s'appuyant sur des donndes infra-rdgionales et Ii'mplication des collectivts locales. 
Un %econd volet plhi opIrationnel, A savoir les Plans rdgionaux de ddveloppement intdgrd(PRDI), consisterail, en particuivr, en la rdpariition infra-rdgionale precise de petits projets
mnt6grds
 

!emesure% d'accoupIgnenient indispensables r6sident en
 

- 'information de la population pour sa participation effective et efficace, tant aux prises
de decisions qu'aux mises en oeuvre ; 

- un crilre de mise en valeur qui doit se substituer aux effets cumulatifs de population
ou de demande technique, 

desmesures d'accompagnement d'ordre quantitatif (grands pro ets de soutlen, ...) et d'ordre qualitatif (aspects institutionnels, r6glementaires, fiscaux, ... A)pr .oniser afind'assurer les conditions minimales de succ set d'irrdversibilitd du scdnano retenu ; 

- un contrfle continu de l'occupation du sol afin d'apporter des correctifs n&cessaires A 
temps 

La rdflexion est actuellement en cours pour am~horer la responsabilisation et ]ad6centralisation administrative dans le cadre d'une r~gionalisation qui ne manquera pasd'analyser les ddfaillances constatdes en matire de gestion fonci&e. 

2.2 LartH2lementation foresti~re
 

Elie comprend essentiellement le Code Forestier, le Code de ]a 
 Chasse et le Code de ]a Pche
continentale. 

2 2 1 Le code fare ner 

Le Code Forestier actuellement en vigueur, consacre la continuit d'une politique de protectiondes ressources par le biais des restrictions imposdes sur leur utilisation. 11procure un cadreIgal A la r6glementation directe, par I'Etat, de I'utilisation et de ]a gestion des forets surIVensemble du Domaine National (soil 84 %du territoire) et confirme les options majeurs deprotection politique de classement, importance de ia fonction de police forestire, rdgime deprotection pour certaines espies vdgdtales, rdglemenlation et limitation des droits d'usage,
etc. 

II faut cependant noter que lapproche forestire a beaucoup dvolu6 ces demi res ann~es et deplus en plus la tendance est d'associer les populations dans ]a misc en place et la gestion d'unsyst~me de production foresti&e qui soit compatible avec l'ajustement de l'exploitation A lacapacitd productive du milieu Ces des nouvelles ont t61 avec Acertainestest6es succesoccasions et commandent aujourd'hui une rdvision assez profonde du Code Forestier. 

(p0
 



2.2.1. 1. Principes fondamentaux de I'actuel Code Forestier 

- Le code el les collectivilts locales
 

LC% domames des collectivii6s locales el des communaulds rurales et 
 les domaines prIv~s sontmal d6finis dans le Code Foresticr
 

Parnin les attributions du Conseil celles qui
Rural, concernentremarquablement r6duites, la for~t et ses usages sontamsi qu'il d6coule du Code Forestier qui confie au ServiceForestier la gestion complbte du Domaine Foreslier, mais aussi le contr6le de tout capital boisesitud dans les zones de terroirs et autres
affectdes par elle Ases membres 

qui sont du ressort de la communautd rurale etC'est amsi que le Consel Rural n'a aucun pouvoir sur tout cequi est exploitation commerciale des produits de ]a for6tV'exercice desquels it ddlbbre se 
Les droits d'usages forestiers surimitent

cucillette Pour ce qui est des 
lia r6colte du bois mort et des produits vdgdtaux debois de service et bois d'oeuvre, et des essences protdgdes,lexploitation reste soumise A 'autorisation du Chef du Secteur Forestier
 

En matire de r6glementation foresti&e, 
 en particulier concernantproltg&es en terres de cultures, le respect des essencesle Conseil Rural peu seulement 6metre des voeux qui sontsoumis au sous-Prdfet 

II semblerait que les communautds rurales ne soient pas assocides autantsouhaiter A la mise en qu'on pourrait levaleur forestire Lajundiction actuelle mnt~gre beaucoup mons l'arbredans la structure agraire que la loi traditionnelle Pourtant, au niveau des projets, l'acent estmis maintenant sur le d6veloppement au mveau communautaire
 

Cependant, une 
fois les reboisements effectu6s, leur appartenance n'est pas clairement dtabliepour ne pas dire qu'ils relbvent du Domaine Forestier. Le Code Forestier prdvoit que desparties du Domaine Forestier puissent 6tre affectdes Ades collecfivitds publiques, mais cela neparait pas 6tre utilisd pleiiement On aurait plut6t tendance Acataloguer ces plantations commerelevant du Domaine Forestier de la collectivit nationale.
 

Les communautds 
et les individus, ne
des plantations, manquent de motivation

voyant pas exactement A qui reviendront les b6ndficesi conviendrait done de prdciser clairement commentet au profit de qui seront r6colits les produits
 

- La constitution du Dornaine Forestier
 

Font partie du Domame Foreslier et placds sous la gestion du Service des Eaux et For~ts : les
for6ts classdes, les pdrinm-tres de reboisement
rdserves naturelles migrales, 
et de restauration, les pares nationaux, lesles reserves sptiales

30 Ce domame qui reprdsente actuellement% du territoire national fait l'objet d'un classement qui restreint ou suppnmeusages traditionnellement les diversaccordds aux populations, enCertaines vue d'une protection renforcde.parties de domamecc forestier classd peuvent 6tre affect6es A des collectivitdspubliques ou Ades cooperatives en vue d'un amnnagement sylvicole sous le contr6le techniquedu service forestier 

Outre ces 7onc, cla,6cs. le domame foremicir de ITEtal comprend Ic domameprotlgd, constitu forestier ditdes lerres du domaine national, n'ayant pas fait l'objet d'une procddure declasseient 
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Les objectifs de protection qui sous-tendent cette politique de classement n'ont,malheurcusement, pas dtd atteints dans plusieurs cas du fait de la faiblesse des moyens pourexecuter les plans d'anidnagement cons~quents ou pour des travaux forestiers significatifs. 

A la longue, les populations ont fin: par percevoir le classement comme un gel stdnle desterres qui devient insupportable du fait des besoins nouveaux, nds de ]a croissance
d6mographique et de ]a baisse de rendement des terres agricoles. 

De plus, presque toutes les terres actuellement classes l'ont dt avant l'inddpendance et ilnest pas aujourd'hui dvident de convaincre sur les raisons qui militent en faveur du maintiende ce statut Dans certains cas, la for~t qui m6ntait ce rdgime particulier s'est tout a faitd6grad6e duifait des problRmes chmatiques, des pressions exercdes par les populationsriveraines et du manque d'intervention sylvicole Aussi, certaines de ces for6ts dites classdesnexistent que papier" ii opportun tirer les"sur et serait de toutes conclusions de cetteexpdrience et de prendre les mesures que la r6alhtd impose 

- Le classemient et le ddclassement des forCts 

Les dossiers de demande de classement des terrains dans le domame forestier ou ded~classement de for~ts class6es sont examines aux niveaux r6gional et national par descommissions de ]a conservation de sols sp&calement cres Acet effet et sont soumis aprbs cet 
examen 'approbation du Pr6sident de la R~publique 

La proc&uure en vigueur semble satisfaisante du point de vue de ]a transparence ct desauvegarde des intr ts publics . reconnaissance physique des terres par la commission 
]a 

r6gionale, carte d6taill6e, recensement des diff6rents droits d'usage, publhcitd et enregistrement
des doldances el des r6clanmations, arbitrage et fixation de clauses particulhbres 

Une particularir6 importante est la fixation d'un wuil minimal de classement souhaitd dans
chaque region 

Ains,, lorsquc dan, tn d6partement le domaine forestier repr6sente mons de 20 % de ]a
superficie, 
 les demandes de classement ne pourront 6tre dwd6es par les commissions deconservation des sols que dans la mesure o6 scront prdsenl6es simultandment des propositionsde classemne portant sur des superficies au mons dquivalentes Dans la zone sylvopastorale
ob la plus grande partie du domaine forestier doit 6tre utilis6e en vue de lalhmentation du
b6tail, le taux de classement ne devra pas Etre infdrieur 50 % 

Dans le cas d'un d&lassement, celui-ci ne peut tre effectif sans qu'au pr6alable un pland'amdnagement nait dtd soumis par la collectivitd b6ndficiaire au Service Forestier et
approuvd par ArrWt6 Minist6nel Ce plan d'amdnagement devra garantir le maintien d'une
 
couverture arborde suffisante pour ]a bonne conservation des sols.
 

Malheureusement, les dispositions actuelles ne prdvoient pas, pour un dossier de classement,un plan d'an6nagement semblable, qui rendrait l'oblhgaton A l'Etat d'assurer une gestionrationnelle de "ses" for8ts class6es avec description des oprations sylvicoles A entreprendre.
Ceci se traduit dans bien des cas par une simple tentative de protection, difficilement assurde 
du fait de la faiblesse des moyens 

- Le droit d'usage el les diverses utilisations de la forts 

La 1dgislation actuelle autorise les populations rurales, traditionnellement Ltilisatrices Aexercerdans le domaine forestier leur droit d'usage, et ceci sans aucune formalitd quand ils'agit duramassage de bois mort, de ]a r6colte des fruits sauvages, des plantes alimentaires ou
m6dicinales, des gommes et rdsines, de la paille, du miei ou tout autre produit sp&cifid par les
D6crets de classement 
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Ce droit d'usage se limite A la satisfaction des besoins individuels et familiaux et ne peut enaucun cas justifier une exploitation A des fins commerciales. i est r~glement6 pour ce qui estde la coupe ou de I'Nbranchage des arbres en vue de la collecte de bois de service et supprimddans les pNrimntres de reboisement, les parcs nationaux et dans les r6serves naturelles
intdgrales. 

Le ddfrichcment et la culture sont interdits dans le domaine forestier et dans les dudoiname national mis en d6fens d' tin 
zones

but de protection L'exception dans le domaineforestier concerne les contrats de cul. ,re passds avec les communautds rurales lmitrophes poureffectuer des cultures temporaires sur des terrains destinds A 6tre enrichis ou reboisds enessences de valeur 

En ce qui concerne 1'exploiltion Atbitl .ommerciale, elle est, dans tout les cas, sujette AI'autlorsation par le Service Forestier qui, moyennant le paaement d'une redevance, d~livre unpernis de coupe scion un sysibnmc de contingentement annuellement dtabli.assure Ce m6me serviceun contr6le systdmatique sur ]a zone d'exploitation, les conditions de circulation et desiockage des produits, les quantrit6s exploites et la dur~e de validitd des autorisations de coupe 

Dans un souci de protection et de sau, ,garde de ]a diversitd biologique, le Code forestier ainstitu6 un r6gime particulier de protection certainespour essencesimportantes du point de vue agronomique ou sociales 
foresti res jug6es

Ces essences protdg6es ne petrvent fteni abattues, ni arrachdes ou mutildes, m~me pour Iexercice d'un droit d'usage, sansautonsation pr6alable du ser .-e forestiei 

La liste dtablie pour ces esp~ces prot6g6es comprend 18 essences locales des plus rdpandues etdes plus utilitaires pour les populations. Certames d'entre elles sont bien protdg6es et cultivespar les paysans pour leur valeur agronomique ou 6conomique (Acacia albida, Acaci Sngal,Borassus aethiopium, Butyrospermum parlii notamment). 
En plus de ces essences, sont incluses dans ]a liste, toutes les espies exotiques et les esp&cesplantdes de main d'homme Cette disposition limite considdrablementl'exercice libre du droit d'usage et emousse 

dans Ia pratique
la volont6 des populations de prot6ger les arbresvoire de les cultiver sachant qu'A long terme, il ne pourront en disposer que difficilement. 

Les feux de brousse sont interdits sauf dans certaines r6gions ob, A itre prdventif, les feuxpr6coces sont autorisds scion un calendner arrt et sous la supervision des autontdsadministratives et du service forestier 

Le parcours des animaux est g6ndralement autorisd dans le domame forestier sauf dans de rares
cas de p6rim~tres de restauration,

plantations Le pdturage, que 

tant que la pr6sence des animaux risque d'endommager lesainsi I'dmondage et 1'dbranchage des arbres fourragers sont6galement autoris6s dans certames conditions Atitre de droit d'usage. 

- U rtpression des infractions 
Les infractions en matire forestibre sont constat6es par des proc.s-verbaux dtablisprincipalement par des agents des Faux et For~ts qui sont dotds en la mati~re,pouvoirs de police judiciaire Les actions et poursuites sont 

de tous les 
conip~tentes par I'Administration des Eaux et For~ts 

exercdes devant les juridictions
qui reqoit notification de jugementrendus. 

Ce pouvoir important de I'agent forestier, qui est en plus dote d'un arsenal juridque tr~srdpressif Aprofonddment ses relations avec les populations sensdes etre encadr~es. 

('3
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2.2 1.2. Perspectives de changement du code 

L'intervention directe et exclusive de l'Etat en matire de gestion des forts a montrd seslimites et ii est apparu au fildu temps qu'il n'dtait possible d'envisager cette gestion, d'unemamre rationnelle qu'avec la participation pleine et responsable des populations b6n6ficiaires
des ressources 

En effet, les lois rigourcusement protectionnistes n'ont pas empch6 les for6ts de se degraderet les reboisements en r6gie, effectuds pas I'Etat, n'ont pas les rdussitesconnu attenduesmalgrd [importance des moyens ddgagds. De plus, les populations se montrent toujoursrdservdes pour se lancer dans des opdrations de sauvegarde d'un bien qw n'est pas toujours
perqu comme le leur 

Cette situation trouve en partie justification A Ianalyse des dispositions de l'actuel code
forestier qui fait ressortir 

- Un pouvoir excessif de 'Etat qui contr6le toutes les for6ts et plantations, y comipns lesarbres plants par les populations qui sont soumis aux m~mes rigles de restrictions enmati&e d'exploitation Ces populations se voient ainsi confisquer leur propre production et
Iiusscnit dc (c fail, par pcrdrc toutl ilitivatliol i,. la plantation el A IVentretien des 
arbres
 

- Une exclusion des populations riveraines A la gestion du domaine forestier, soustrait engrande partie Aleur unlisation droit d'usage limit, culture interdite, pSturage contr6l1. Lafrustration atteint son summum dans les cas o6 la zone dtant ouerte Al'exploitation, le typed'organisation favonse plut6t ]a dlivrance d'autonsation A des personnes coop&atives6trang~res AIazone qui bdn6ficient ainsi des effets de la protection. 

- Une inad6quation entre les dispositions du code et Iapolitique foresti]re actuelle fortementorientde vers un syst~me de partenanat avec les populations, enti]rement responsabilisdes et
engag6es dans Iagestion de leur territoire 

Cette politique c'est notamment traduite par une approche de forestene rurale ayantpratiquement supplantd ]a rdgie , celle-ci vise Apromouvoir une int6gration des actions ded6veloppemnent rural qui s'affirme de plus en plus nettement et d'enregistrer les progr snotable en direction de la r6duction des pressions sur la for6t. 

Ces dispositions du code ne sont dgalement plus en ad6quation avec la politique der6gionalisation et de dynamisation des collectivit6s locales pr6n6e par l'Etat. 

II dtait devenu urgent de sous-tendre l'ensemble de ces actions par une l6gislation appropridequi doit par ailleurs affirmer, sinon susciter I'intdr~t des populations pour des actionsindividuelles ou collectives en vue de la conservation et du d6veloppement du potentiel
forester. 

Le projet de lo: actuellement dans le circuit des approbations et qui porte modification du codeforestier adonc pour but de rcddfinir un cadre juridique de protection, mais aussi d'encourager
une gestion rationnelle des ressources foresti&es par i'affirmation de la propridtd desdiff6rentes personnes pri%,6es, physiques morales,ou sur leurs r6alisations et le rdajustementdes modalitds d'exploitation des produits de celle-ci. 
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Le projet de code s'appuie sur les innovations majeures suivantes: 

- La reconnaissance de propridid aux personnes privdeL sur ses r6alsations et leurs droitsd'en disposer. Cette libre jouissance est cependant limae par les contraintes techniqueset cologiques Ainsi, un d'unetitulaire plantationlexploitation, prive doit pr.ablement Afaire une simple d6laration aupr s de 'Administration Forestie quidlvre les documents reglementaires, sauf dans les cas extremes ou cette coupe pourraitavor des consdquences non acceptables dcologiquement 
De m~me, il est consacrd le pnncipe de crdation d'un domaine forestier pnvd constitudde terrains immatncul6s au nom de personnes pnv6es et de formations forestiiresimplantes par ses personnes sur le Domaine National, A l'exclusion toutefois, dans cedernier cas, de toute forme d'appropnation du terrain du domaine national. 
-
La possibilit6 pour I'Administration Foresttre de conc&ler la gestion d'une partie dupatnmoine forestier de I'Etat Ades collectivitts locales, sous rdserves de l'adoption et durespect d'un "plan local de ddveloppement sylvicole" Pour l'exploitation de ces for~tsc6ddes, ieversement de )a redevance foresti&e se fail au profit des communautds ruralesconcern6es pour leur permettre de lesd6velopper exploitations sylvicoles, avecr6trocession d'une partie au ronds rorestier National 

2 2 2 Le code de la (havse 
La base est la m~me que pour le code forestier et la toute derni&e rdvision de ce Code de laChasse et de Protection de la Faune est compos6 de la loi 86-04 du 24 janvier 1986 et de sonDdcret N*86-844 du 14 juillet 1986 venus remplacer la loi N'67-28 du 23 mai 1967 et sesDtcrets d'application 

- N' 69-1375 du 10 dt&cibrc 1969,
 
- N' 73-068 du 25 janvier 1973,
 
- N' 77-981 du 7 novembre 1977,
 
- N' 80-445 du 29 avnl 1980
 

Ce code de par la r6glementation sur les parcs et autres aires protdgdes, est I'outil pnncipal deprotection de la nature et de gestion de la faune Son application correcte devrait permettre uneprotection efficace de la faune sauvage et son milieu, d'avoir une exploitation cyndg6tiquerationnelle, de faire participer les populations rurales Ala gestion et de procurer des revenus hI'Etat 

Les innovations de cette dernire rdvsion ont trait aux objectifs suivants 
- La sauvegarde des espces menacdes avec la rdvision des listes des esp&es intgralementou partiellement protdg6es et le r'nforcement du dispositif relatif au trafic d'animaux ettrophdes ainsi que du dispositif aff~ient aux abattages cyndg6tiques ; 
- La g6ndralisation de la chasse amodi6e qui devrait favoriser une gestion cyn6g6tique, parles exploitants cyndgdtiques, qui sont de nature Apreserver lhabitat de la faune et depermettre un contr6le plus rigoureux de la pression de chasse, (out en crdant des emplois ; 
- L'accessibnitd des populations rurales A I'exploitation du gibier avec la cr6ation d'unpermis coutumner Aleur porte, 
- L'amlioration des conditions de pratiques de la chasse avec l'obligation d'affiliationpour les chasseurs Aune association, I'instauration d'un examen pour le permis de chasse 
etc. 
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Pour ]a mise en oeuvre de ce texte, ii est prvu une r6glementation compimentaire 
comme les arr~tds d'organisation annuelle de la campagne cyndgdtique ou de protection 
temporaire de certaines zones ou esp&es 

2 2 3 La regetnentanton %urla peche contineniale 

La base en est ]a lot N°63-40 du 10 juin 1963 qui, avec son D6cret d'appication N°65-506 du 
19 jutllet 1965, d6finit notamment le domaine des Caux continentales, le drott de pkche et les 
inithodes et engins de p&he autorts6c 

Cetit lot a t6 coili1616c avcL dei, I)Icrel ct Arr-tW% relail% A I'appication ie divers filets et 
de tailles de milles en dillirente%/ones de pWh 

Le problme ici, reside dan, ics dificultds d'applhcatton de cette r6glementation, d'autant que 
la concertation entre structures chargdes, dans les 6tats riverains, de i'apphcatton des 
r~glements qui r6gissepn cette activtt6 est nettement insuffisantes 

2.3. La r!tglemeiitalion pastorale 

2 3 1.Le Decret 80-268 MDR/DSPA d 10-3-1980 

II porte sur i'organisation des parcours et les conditions d'utiltsation des phturages, la gestion 
saisonn re des troupeaux sur I'ensemble du pays 

Les aires de pAturages sont constitu6es par toutes les terres inhabit6es et incultes. Elles ne font 
l'objet d'aucune appropriation et leurs seules limites sont form6es par les cultures pour 
lesquelles le droit d'appropriation s'arrte ]a r&olte. 

La lot sur le Domaine National ne contient aucune r6glementatton sur les parcours et ce Dtcret 
a pour but de faciliter la pratique de i'd1evage en accordant aux pasteurs certains droits qui leur 
sont gdndralement refus6s par les agnculteurs En piincipe, sti les cultures sont autonsdes dans 
les zones d'61evage, les agriculteurs concem6s doivent les protdger contre les incursions des 
animaux par une haie ou une cl6ture. 

Du point de vue des jachres et des piturages post-culturaux, leur exploitation est r6glement&e 
par les autortt6s administratives locales autorisant l'ouverture et la fermeture de ces espaces au 
b~tatl 

Toutelots le Dtcret 80/268 du 10 mars 1980 n'nclue pas, de faqon explicite, le pAturage 
adrien dans ies d6finitions et n'exclut pas le domaine privd 

De plus, une harmonisation avec le Code Forestier et le Code de la Chasse est n6cessaire car la 
gestion des parcours affecte dans une large mesure les habitats de la faune. 

Sa rdvtston est dgalement n6cessaire pour prendre en compte les comttds de gestion des forages 
et lts unl6s agro-sylvo-paslorales cr~es et rendre fonctionnelles les diverses commissions 
pr6vues pour sa mise en oeuvre 

2 3.2 Le Decret 86-320 d 11 mars 1986 

lnitid pour r6soudre une surcharge occastonne par les camdlid6s (surtout dtrangers) dont 
leffet dtait d6sastreux sur 1'&luilibre des dcosyst mes, il adtd effectivement mis en application 

partir de D6cembre 1988 
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Le D6cret tend Amaintenir apr s reduction Aun niveau infdrieur A6.000 t~tes, les dromadairesqui d6bordaient largement de leur domaine traditionnel d'dlevage et dont le nombre dtait parvenu au mveau de 23 000 totes, au-dessus d'une ligne Lompoul-Louga-Lingu~re-Matam. 

2.4. Les autres textes 

2 4.) Le code de I'Envwronnemnent 

II s'agit de la loi 83-05 du 7 janvier 1983 qui est structurde en 5 titres traitant respectivement 

- des dtablissements class6s
 
- de la pollution des eaux douces et marines,
 
-
 de la pollution de I'air et des odeurs incommodanies,
 
- de ]a pollution sonore et,
 
- des dispositions finales
 

l)ans I'ensemble, cc codc d6finit des principes g6ndraux qui englobent les aspects sanitaires, ]as6curat, la salubrite publique, [agriculture, la nature et l'environnement en gdndral 
Cependant le contenu du document reflte pas de mani&ene sp6cifique les prdoccupationsh6es t la lutte contre la dsertification en gdn6ral, et 'quilibre des 6cosyst~mes en particulier. 
Les dispositions sont trop g6n6rales et les Ddcrets devant fixer leurs conditions d'application 
ne sont pas encore pris 

Ce code est actuellement en r6vision 

2.4 2 Le code de 'Eau 

I1est institu6 par la loi N°81-13 du 04 mars 1981 et insiste sur ]a n6cessitd de lever lesincertitudes dues la s6cheresse, tant sur le plan satisfaction des besoins en eau despopulations que sur celui de la bonne maitnse des projets de ddveloppement rural. 
Le pnncipe essentiel de ]a loi est celui de Iadoranmalht publique qui fait de ,ette ressource un 
bien commun Atous 

Cela explique le pouvoir confdr6 aux agents chargds de Ia police des eaux comptents pourr6primer les utilisations anarchiques, les gaspillages, tout ace entranant, volontairement ounon, la pollution des ressources hydnques ou qui va Al'encontre de i'itrt gdndral. 

Ce code d6termine le r6gime des eaux non mantimes et s'dtend done jusqu'A celles des deltas,des estuaires et mangroves, et des ouvrages hydrauliques et considre l'alimentation humaine 
comme Iaprem e priorit6 

Bien que les Ddcrets d'application fassent d6faut, un Arrtd interministdriel du 13 mal 1985(Minist~re de I'Hydrauhque et Minist& e du Commerce) institue tine tarification de I'eau et les
charges fides Ala gestion des forages par les utilisateurs 

Les tarifs forfaitaires fix6s dans la zone d'intrvention de la SODESP devraient, A terme,d6courager la forte concentration du gros b6tail en zone sylvopastorale avec des redevances
suprieures pour les animaux non rdsidents i'endroit cncernr. 
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2.5 Les conentions internationales 

Rappelons enfin que le S6n6gal est partie prenante A diverses conventions et organisations de
protection de ]a nature comme • 

- la Convention sur le Commerce international des espces de faune et de flore menacesd'Extinction (CITES de Washington) de mars 1973 entrde vigueuren au Sdndga| ennovembre 1977, Ct le Groupe de Travail CITES sur I'EIlphant a'Afrique ; 
- la Convention airicaine sur la Conservation de ]a Nature et des Ressources naturelles(Convention OUA d'Alger) dejuin 1969 entrde en vigueur au Sdndgal en mars 1972 ; 
- ]a Convention relative aux Zones humides d'Importance internationale en ,antqu'habitat de la sauvagine (Convention UNESCO de Ramsar) de d6cembre 1971 entre 
en vigueur en novembre 1977 au Sdn6gal ,
 

- Comild inter-dtats de lutte contre la s6cheresse dans le Sahel (CILSS 
 "Convention de
Ouagadougou") de septembre 1973,
 

- la Convention stir le Patnmoine mondial culturel et naturel 
 (UNESCO de Pans) ded6cembre 1975 entrde en vigueur au Sdndgal en mai 1976,
 

- Ia Convention stir la Conservation des Esp&es migratnces (Convention 
de Bonn) de
juin 1979 ;
 

-
 la Convention relaiive A la conservation de la rzune et du Milieu naturel de I'Europe
(Convention de Berne), 

- Convention sur le milieu mann el les zones c6tires de la region de I'Afrique deI'Ouest et du Centre (convention d'Abidjan) de mars 1981 entrde en vigueur au Snegal 
en Aoft 1984, 

- I'Union internationale de la Conservation du Gibier (CIC) 

- la Fondation internationale par la Conservation du Gibier (IGF). 

CONCLUSION 

Le seul et unique objectif long est faire lesterme de gdrer ressources naturelles(renouvelables tout au mons) par les collectivitds qui vivent sur les lieux de leur productionm~me si elles n'en ont pas encore objectivement la responsabilt Idgale. Cette gestion devra sefaire dans un cadre de Ddveloppement Rural Intdgrd, tout en prdservant l'Environnement. 

La Idgislation el la rdglementation foresri&es son( les instruments jundiques de rdalisation de 
cet objectif 
Par I'am6nagement de Iespace rural, pour une meilleure conservation de l'environnement et 
tine getion durable des ressotirce naturelles. les principes g6ndraux suivaits ont 6t retentis 

- une s6cunsation foncibre pour les producteurs, 

- une meileure responsabilisation des populations dans la gestion des terres, 
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- un d]argissement et un renforcemn-nt de la notion de mise en valeur des terres aux 
activit~s autres qu'agricoles (dlevage, for6t, p~che...), 

- une reconnaissance du droit individuel qti permet de garantir les investissements A long 
terme, 

- une amlioration des modalit~s d'application de la Ioi sur le Domaine National 

Pour mettre en oeuvrc Les prmcipes, i1taudra : 

1)Crder un cadre juridcique, tant au niveau des communautds rurales qu'A celui des
exploitants individuels qui mcite rellement A la bonne conservation et A ]a bonne 
utilisation des ressources naturelles dans le cadre d'une approche de d~veloppement rural 
concert6 Ala base et pour une meilleure gestion des terroirs villageois ; 

2) Cr6er un cadre administratif pour le traitement des questions foncires Ce cadre doit 
61re transparent, efficace et simple, e permettre ]a pnse rapide des d6cisions concernant 
I'octroi et la mise en valcur des terres ; 

3) Mettre en place les mesures d'acrompagnement n~cessaires (formation, assistance
technique, photographie adrienne, ) pour permettre aux diffdrents acteurs d'assumer 
leurs responsabilit6, et d'amliorer leurs capacitds 

11convient de mener des Ltudes compldmentaires pour prendre les mesures suivantes 

- la sdcunsation du producteur pour la jouissance des terres et des fruits de ses
investissements personnels sur les terres qu'il occupe Idgalement, en lui attribuant des 
droits reels sur les produits e les superficies 

- ]a faciitd d'accs a la terre pour les enlreprises et les entrepreneurs qui veulent investir'; 

- ]a protection de I'environnement par des actions individuelles e collectives A la base, 
notanment par la lutte contre les coupes clandestines 

- la formation et le renforcement des capacitds de gestion des Conseillers ruraux en 
mettant Aleur disposition des moyens 16gaux venant compldter leur competence en matire 
budgdtaire, 

]a gestion communautaire des ressources ligneuses naturelles et des bois -plantds par les 
communauids el les particuliers 

- l'dlaboration d'unc rdglementation apte Afaciliter l'acc~s aux terres par les entrepreneurs 
agricoles ; 

- lexamen de la version finale du Code Forestier en rdvision 

- Ia r6alisation d'un Projet-test de ddimitation de terroirs villageois dans au mons une
communautd rurale de chacune des 6 zones agro-&ologiques du pays. Ce projet
comprendra les volets suivants : 

" Etablissement des Plans d'occupation des sols, 
* Identification etla localisation des diffrents attributaires des terres (Plan cadastral),
" Typologie des exploitations agricoles (mode de faire valoir agricole), 
* D6ivrance d'un titre de propnWt ,
 
" Plan Incal de ddveloppement sylvicole.
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Les dispositions juridiques concernant les diffrrents volets de la foresterie devront toutesconcounr Arendre ]a Idgislation et ]a rrglementation foresU.res pertinentes au ddveloppement
d'une foresterie communautaire et rurale. 

La rdglementation cyndgdtique du Sdndgal, Si elle est mise en oeuvre et appliqu6ecorrectement, peut permettre une utilisation moddre et durable des ressources fauniquesrenouvelables du pays et contribuer Adviter un drclin continu des populations d'animaux. 
Pour parvenir A cet objectif d'une chasse 1dgale, c'est sur l'obtention d'une meilleureinformation pour l'examen annuel de la situation de la faune, et sur l'application des loisrelatives A la chasse que dowent porter essentiellement les interventions. Le manque depersonnel et de soutien logistique, notamment en matdnel de transport et de communication,empechent une surveillance addquate pour dMterminer l'exactitude des statistiques affdrentes 
aux abattages cyndgtliques 
11 faudrait envisager de donner une protection totale A plusieurs esp&ces qui ne sontactuellement que partiellement prot6gdes, et cette protection pourrait tre apportde par desinformations correctes sur les abattages cyndgdttques. 

[Les objectits poursuivi, en matire de la protection de la faune et de son habitat sont 

- le maintien des rssources naturelles pour les gdndrations futures,
 

IVaccroissement de la quantit6 des animaux permettant des abattages annuels qui 
 necompromettent pas la prennit6 de la faune en tant que ressource renouvelable ;
 
-
 'inversion de la icndance actuelle au dcclin de ia productivat des terres dO AI'drosion etAla degradation des sols des savanes et des for~ts ;
 

conservation dcosyst~mes que 
- la des naturels en tant ressources renouvelables 
fonctionnant en circuit ferm6, 

- ]a protection des espces animales et vdgrtales contre le risque d'extinction 

- la participation de lensemble de ia population A la protection et AI'utilisation de ia fauned'une manire qui contribue au ddveloppement de la socidtd. 
Toute strat6gie visant A rraliser ses objectifs doit s'inscnre dans le cadre d'un plan d'ensemble pour le ddveloppement du secteur faunique Pour protdger et utiliser les ressources fauniquesdu pays, la stratrgie de%ra mettre I'accent sur trois activits fondamentales : 

- l'ducation et la participation des populations aconservation de ]a faune,
- la mise en oeuvre et I'application des lois et r glements existants,
- la surveillance et la gestion des populations d'ammaux et des habitats actuels. 
La mise en oeuvre de la stratdgie proDosde et de ses trois activitds fondamentales implique quei'on amrhore et 6largisse les actions I 'gales et rrglementaires en ' 

- sensibilisant ICpublic et les responsables locaux quant aux raisons de ]a rrglementationtouchani Ala fatne, A on habitat et I'titilisation de la faune par I'homme ; 
- faisant comprendre en quoi la rdglementation peut contribuer Amettre les animaux A ladisposition de I'homme et contribuer Ala protection de la productivitd des terres, Along etAcourt terme Dan% cet ordre d'id6e, Von mettra en exergue les situations dans lesquellesla r~glementation a rdussi Aprotdger et Aamdhorer les ressources fauniques ainsi que lesort des communaut6s rurales (Parcs nationaux de Basse Casamance et du Djoudj, Rdserve
naturelle de Ponpenguine) 
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- dtudiant 1'efficactd de )a classification et de la gestion des zonesparticuhrement protdg6es,des for6ts classes et des rdserves de piturage, pour la protection desressources de faune et ia productivitd des 6cosystmes.
 
La r6glementation de la pche continentale est 
 en de nombreux points devenue inad6quate.Une 6tude approfondie de cette r6glementation en rapport avec l'6tat actuel des ressources est Aentreprendre. 

La nouvelle r~glementation qui naltra de cetteDivision dtude devra tenir compte des moyens de lade ]a p6che continentale et de la pisciculture,
rdglementation, car i1 ne sert A hen d'61aborer unesi on a pas les moyens de la faire respecter
 
Pour combattre le non 
respect de la r~glementation,6tre entreprise II faudra dgalement quc 

une large information des p&cheurs doitces derniers soieni plus impliquds dans la prise ded6ciion en mahire de l6gislation des p6ches
 
En c qui concerne 
le I'leuve Sdn6gal en particulier, ii serait judicieux d'essayer d'harmoniser]a r6glementation de ]a pche au S6ndgal et celle en Mauntanie. 
Pour harmoniser 'exploitation avec la protection des ressources, il est n6cessaire que le droitd'usufruit du pAturage cl de leau soit r6gl6 
 Ceci concerne le pouvoir 1dgislatif et ex6cutif.
 
L'61aboration d'un Code Pastoral qui contient des recommandations techniques pour g6rer lepAttrage est n6cessaire La reglementation foncimesures de conservation re actuelle nencourage pas suffisamment lesL'Etat doit mettre en place unemaxiiinles (normes techniques) Certaines 

loi qui d6finit des charges animaleslois existantes dowent 6tre r6actualis6es etappliqudes 

La gestion des terroirs doit passer par les dtapes suivantes plan d'occupation des sols, loifoncj&e, droit foncier, acc.s Ala terre affectation de la terre.
 
Concernant la participation de ]a population,

institutonnel pour que 

il faut parvenir A l'instauration d'un contextela population puisse participer Ainsi, unentre I'administration tel syst~me de collaborationet la population permettra une vraie participation et responsabilisation
des communautds rurales, si des garde-fous sont mis en place pour dviter un accaparement des
b~n6fices par les leaders 

La stratdgie de d6veloppement doit se baser sur un syst6me complexe de mesures l~gislatives et
r~glementaires devant favonser la responsabilisation, 
 ia participation et la sensibilisation de lapopulation 

Elle doit her et harmoniser les diffdrentes structures et les 616ments qui interviennent auddveloppement c'est-A-dire I'administration, la recherche, le financement, la coop6ration d'unc6td et le monde rural de lautre 

La 16gislation forest &e doit Wtre une 1dgislation d',ppui efruraux Elle doit dtre de promotion sociale pour les 
s'inscrit dans le 

une 1dgislation de D6veloppement Forestier Rural et Communautaire quicadre global d'urie 1dgislation de d6veloppement intdgrd durable desetressources naturelles des terroirs par : 
- 1'6tablissement de droits en faveur des populations rurales en vue de leur permettre deprendre en charge Icur d6veloppernent forestier ; 
- la cr6ation d'entites communautaires, des coop6ratives ou de groupements servant desupport A I'auto-devcloppement. 

72
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Elle doit favoriser les plantations d'arbres, I'amdnagement des terroirs, ]a protection de
i'environnement, la gestion et l'exploitation durable des ressources naturelles renouvelables au
profit des population% d~shdrttes Elle doit mettre en place un rncanisme favorisant la
participation et la responsabilisation des populations rurales dans le processus de 
dveloppement endog&ne, auto-centrd et auto-entretenu 

Elie doit proinouvoir les for&ts des collectivitds rurales et les for~ls individuelles, et favonser
le (Isengagemicnt de IlFtat en rnati&c de gestion foresti&e, le r6le de ce dernier se limitant au 
conil, A ]a formation ei A la planification ainsi qu'au suivi-dvaluation. 

Enfin, ]a 1dgislation devra prendre en compte les difff&entes fihi:res de ]a forestene (ressources
fauniques, chasse, ressources piscicoles, recherche foresti&e, le bois combustible, les 
ressources sylvo-pastorales, ]a forestene rurale, la formation ...). 

Le Code Forestier en voic d'dlaboration devra supprimer toute r6glementation qui d6motive les 
paysans Aplanter et Aprot6ger les arbres, si l'exploitation des arbres n'a pas d'effet nocif sur 
I'environnement (6rosion, ravlnement .). 

Les recommandations d'Elbow et Lawry (USAID, 1989) se justifient dans ce contexte: 

1. Le contr6le que le producteur a sur l'utilisation, la gestion et ]a coupe des arbres 
plantds sur I'exploitation ne soit en aucune faqon Iimitd par le code forestier. 

2. lorsq,., a Wtprouv que les arbres en question sont la propridtd de ]a personne qui
demande une autorisation, cette autorisation doit tre accorde. 

3 La coupe des arbres, destinds A6tre utilis6s dans le m6nage du producteur ou dans son 
exploitation agricole, soilt exempt6e de toute forme de r6glementation, y compris
['obligation de se munir d'une autonsation 

La responsabilht de gestion des terres devra revenir aux villageois, associant le village et la 
communautd rurale de faqon 6quilibrde. Le pnncipe est que le village dtablit un plan
d'anidnagement, qui devient un contrat avec l'administration. Tous les deux sont ensuite tenus 
de s'y conformer 

Le r6gime d'exploitation foresti&e sera base sur la responsabilht du village, en accord avec ]a
communaut6 rurale et Ic soutien technique des agents de I'Etat 

Le nouveau syst.me ne pourra fonctionner que si 'on dispose d'un systme d'informatjon
6cologique, qui est opdrationnel aussi bien au niveau national qu'au niveau villageois. 

L'encadrement de toutes les communauts rurales et Ia gestion A I'&helle r6gionale et
nationale feront appcl ) des services Ahaut professionnalisme ct plus nombreux que les cadres 
actuels 

Pour I'implantation de projets d'exploitation des plantations, il faut modifier le Code Forestier 
pour 

- que les taxes et les redevances soient appliqu6es sur une valeur sur pied 6tablie en relation 
avec le march6, tout en permettant Aune entreprise qui op re normalement d'obtenir des 
b6n6fices acceptables ; 

- dtablir de nouvelles normes d'exploitation et des contrats d'exploitation en relation avec le
volume disponible sur pied, ce qui revient A exprimer les quotas d'exploitation en mtres 
cube de bois sur pied , 

- laisser libre les prix des combustibles ligneux. 
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I1faut donc rdviser le Code Forestier afin de rehausser ]a valeur sur pied. De plus, ii fautmodifier les taxes douanires et les avantages fiscaux de faqon Aencourager la diversification
des sources d'approvisionnemcnt dIrangrcs en bois d'oeuvre. 

Dakar, novembre 1992 

-73
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ANNEXE 2: TERMES DE REFERENCE 

Les trois premieres ddcennies d'inddpendances de l'Afrique sud-saharienne restent marqudespar un traumatisme gdnral sur les plans politique, institutionnel, 6conomique, financier,
alimentaire et dcologique.
 
Au grand optimisme du d6but des ann6es soixante succMe 
 rapidement un sentiment deddsespoir croissant, exacerbd au
douloureux 

cours des vingt derni&es anndes par des chocs climatiqueset la ddbfcle financire et institutionnelle de maintes entitds publiques et paradtatiques chargdes de la gestion officielle de la plupart des secteurs vitaux des dconomiesnationales 

Pour les pays membres du CILSS, le d6tonateur a dt6 el reste la s6coeresse qui a exacerbd pard'autres multiples ph6nom~nes (invasions acndiennes, activtds nocives de l'homme, etc.) ahypothdqu6 dans une large mesure les efforts de ddveloppement de la sous-r~gion 
En 1984, le CILSS et le Club du Sahel ont ntid et mende une tude prospective des pays duSahel dont le produit, le "Sahel fac,: aux futurs", analyse Iensemble des composantes du pass6et du present sah6liens
 

De I'.tude s'est ddgagd un 
 scdnar,o tendanciel des socirtes sahliennes ddpendance de ]asous-rdgion tant sur le plan alimentaire, financier que culturel Lequel scdnario est nacceptablepour le Sahel Le futur acceptable passe par V'av~nement d'une sociti civile o6 chaquesahdhen apporterait sa contnbution pour un devenir meilleur, dans laquelle les organisations
rurales jouent un r6le clef 
Mais aussi cc futur nest possible sans une gestion rigoureuse des ressources naturelles dontd6pend le d~veloppement soutenu des pays sahdliens. Ce ddveloppement a dtd:consid6rablement et constamment mind par des facteurs tant naturel que causes par l'homme;
 
Les mesures de cetle ddgradation sont complexes et vandes et parmi elles on peut 
 citernotaniment la surexploitation (capacitl de charge) et la mauvaise utilisation du sol, ]ad~ficience des politiques de consevation, le surpturage, le ddboisement, )a s6cheresse, etc.
 
Ces facteurs ont eu 
pour effet cumuld de rduire ]a capacatd productive des terres avec lesmoyens techniques existants, de rdluire la productivitY, de d6sorganser ]a socidtd etd'accentuer la pauvreld absolue et la famine dans les zones rurales. 
Face Acette situation les Etats membres du CILSS ont dlabord ANouakchott en 1984 unestratdgie de lutte contre Iad~sertification (application de la stratdgie rdvis&). 
Depuis, les Etats ont 6labord des Plans Nationaux de Lutte contre la D6sertification (PNLCD)et se sont engag6s dans les actions de grande ampleur pour actualiser ou amdliorer leurs codesforestiers qui, pour la plupart sont calqu6s sur ceux des pays colonisateurs et qui ne sont pasadaptds aux exigences d'une gestion same des ressources naturelles au Sahel 
Aussi en 1988, le CILSS a nitid tine dtide dans les diffdrents pays membres qui faitinventaire des textes r6glementaires et legislatifs en mautre de gestion des ressources
naturelles 
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Le consultant dlaborera un document d-environ trente pages qui pr6sentera d'une part unesynth~se des textes rtglementaires et Igislatifs rdgissant les ressources naturelles en g6ndral etles ressources foresti&es en particulier e: d'autres part une analyse critique de ces textes.
 

II s'agira essentiellement de faire
 

- un inventaire des textes, en mettant Iaccent sur les aspects fondamentaux (syntheses),- une analyse critique de ces textes en faisant ressortir 
* les principes fondamentaux avec une attention particulire A ]a responsabilit6 desdiffcdrents acteurs (Fial, particuliers et collectivtds) au niveau de lexploitation, de ]agestion, de J'application, de la modification de ces textes et des recours dventuels encas de conflits, 
* la coexistence ou les conflnits de ces textes avec Ics droits coutumiers existants et 
I'acceptator, par les populations, 
* lImpact engendr6 par lapplication de ces textes au niveau de la motivation et laparticipation des populations A ia protection et A la gestion des ressources forestixres; 

- les modes d'application des textes et les diffdrentes contraintes, 
- les perspectives et les modifications en cours auxmettant un accent niveaux 1dgislatifs et r6glementaires enparticulier sur l'analyse des impacts probables et surtoutmodifications sur sur lesla capacit6 des instances locales ou des particuliers de gdrer leurs ressources forestitres 

Modalit/s d'ex~cution 

Le rapport sera pr6senr6 A I'atelier sur les codes forestiers au Sahel 11doit tre envoyd au
Service Ecologic Environnement du CILSS au plus tard le 30juillet 1992 
L'auteur s'cngagc a faire un cxpos6 de son rapport A I'aicher sur les codes forestiers qui se
tliendra AOuagadougou (Burkina Faso) en janvier 1993 
Les frais de transport et les perdienis pour la participation des consultants seront pns en chargepar les organsaeurs de I'atelier 
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3 13. L'impact de l'application des textes sur le comportement 
des populations 

3.2 Cas des textes rdgissant les autres ressources naturelles 

IV - LES PERSPECTIVES 

CONCLUSION 
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I) INTRODUCTION 

Les textes lMgislatifs et r6glementaires relatifs A ]a gestion et l'exnloitation des ressources 
naturelles au Tchad datent pour ]a plupart de l'6poque coloniale Ceux qui sont parus apr s 
liid6pendance sont dgalement pour I'essentiel calqu6s sur les textes coloniaux avec quelques 
adaptations substantielles Le taux d'analphab6tisation dlevd, environ 77 % de ]a population a 
fait que ces textes, quand bien m8me ne correspondent pas bien aux r6ahts de terrain sont tr s 
peu connus et/ou mal connus de la grande majont6 des popuiations Leur insuffisante et 
mauvaise diffusion aupr~s do ces populations ne contribue pas l'ami6horation de la situation. 

Tr~s souvent, ce sont les rgles coutum~ires et les droits coutuniers qui sont bien connus, plus 
respectds et donc mieux appliqu6s Cependant, les s6cheresses successives qui ont provoqu6 en 
de nombreux endroits deF d6placements de populations ont consid6rablement perturb6 ces 
r~gles coutumires dans leur application 

De plus, les difficiles situations politico-administratives et militaires successives qu'a connu le 
pays ont contnbu6 par moment Aaccentuer ce d6sordre juridique qui a quelquefois engendr6 
des conflits meurtners autour de cette importante question de I'exploitation des ressources 
naturelles. 

Tout cela fait que, AI'heure actuelle, les textes 16gislatifs et r6glementaires r6gissant la gestion 
des ressources naturelles sont un amalgame de droit moderne, droits et r gles modernes 
souvent teintds de droit islamsque dans certains points de ]a zone sah6lienne du pays 
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II) TEXTES REGLEMENTAIRES ET LEGISLATIFS REGISSANT LES 
RESSOURCES NATURELLES AU TCHAD 

2.1. INVENTAIRE GENERAL DES TEXTES 

1) Rgime domanial et foncier. 

1.Loi N° 23 du 22 Juillet 1967 portant statut des biens domaniaux. 

2. Loi N* 24 du 22 Juillet 1967 sur le r6gime de la propndtd foncire et des droits 
coutumiers. 

3. Loi N* 22 Juillet 1967 sur les limitations des droits fonciers 

4. D6cret N* 186-PR du ler ao~t 1967 sur le rdgime de la propndtd fonci&e et des droits 
coutumiers. 

5. Dcret N0 187-PR du ler Aoct 1967 sur les limitations des droits fonclers. 

6. D6cret N*188-PR du ler AoOt 1967 portant application de la Loi relative au statut des 
biens domaniaux. 

7. Arrt6 N* 17 MFBM du 22 Janvier 1977 li itant les conditions d'application des 
proc&lures domaniales d'attribution de terrains. 

t) ginit forestier 

N0I. Arr&td 510 du 8 Aodlt 1955 organisant dans le lerritoire du Tchad 
Iencouragement au reboisemcnt par les collectivitds et Ics particuliers 

2. Ordonnance N043/PCR/EFC du 24 Juillet 1959 portant fixation des taux des 
subventions Aaccorder au titre de ]'encouragement au reboisement par les collectivit~s et 
les particuliers. 

3. Lettre No 207/EFC du 17 Mars 1972 relative aux principales armes ray6es de chasse 
en usage au TCHAD. 

4. D6cret N033/PR/EFPC du 29 Ddcembre 1973 modifiant le taux des taxes foresti6res 
et le mode de recouvremcnt de certaines d'entre elles 

5. Manifeste de N'Djamdna pour la conservation de ihdritage naturel du Tchad (AOUT 
19761 
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6. Dcret N" 019/PR/M'TEF, DC/DFCLCD/85 du 31 Janvier 1985 portant modificationdu Ddcret N' 033/PR/MEFPC modifiant le taux des taxes forestires et le mode de leur 
recouvrent. 

7 Projet de Code ForestVier (1989)
 

8 Ordonnance N' 29/PR du 30 Octobre 1972 insttuant la Semaine Nationale de l'A'bre
 
(S N A)
 

3)R6 d a 

1 Ordonnance N' 14/63 du 28 Mars 1968 r6glementant ]a Chasse et ia protection de ]a 
nature. 

2. Dcret N' 409/P CSM/SGG du 15 D6cembre 197 portant rectificatif de l'accord sur
le riglement commun de ]a Faune et de ]a Flore 

3 Ddcret N' 031/PR/MTARN/DFCE du 18 Octobre 1977 fixant les latitudes d'abattage
selon la dure des SAFARIS pour les chasses de non-r6sidents 

N °4 D6cret 673/PR/MTE F/85 du 12 Octobre 1985 fixant les taxes relatives A 
l'exploitation de l'ivoire 

5 D6cret N° 0 20/PR/MTEF/DG/DFCLCDI85 du 31 Janvier 1985 portant modificati6n
de la latilude et des taxes d'abattage des animaux particu irement prot6g6s et non 
protg6s 

6 Ordonnance N"002/1PR/85 du 14 Fdvrier 1985 portant ouverture de chasse pour les 
personnes residant au Tchad 

7 Ordonnance N"001/PR/85 du 31 Janvier 1985 portant modification des tanfs des oeux
cat6gories de peris de chasse pour les non-r6sidents 

8. Ordonnance N°025/PRI85 du 05 Oclobre 1985 r6glementant ]a capture des varans et
des pythons en vue de la commercialisation de leurs peaux.
 
9 Ordonnance N" 33 PR/MELEF du 30 Octobre 1972 portant protection 
mt grale des 
ADDAX et des OPYX 

10. Projet de Loi ratifiant l'Ordonnance N*33/PR/MELEF/PNR du 30 Octobre 1972. 
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4) Rgime de i'eau 

1. D6cret NO 117/PR/TP du 13 Juillet 1964 portant creation d'uri Bureau de I'Eau 

2. Ordonnance NO 02/PR/MEHHP/83 du 23 Mars 1983 portant cr6ation de IOffice 
National de lHydraulique Pastorale et Viliageolse. 

3. Dicret N0 752/PR/SGG/85 du 31 D6cembre1985 portant rattachement du Bureau de 
l'Eau au Mmist&e de lElevage et lIHydraulique Pastorale 

N04. D6cret 67/MEHP/83 du 06 Avril 1983 portant statut de I'Officc National de 
I'Hydraulique Pastorale et Villageoise 

5. Arr .t NO 069/PR/MEHP/87 du 9 Fdvrier 1967 portant crdation du Comitd 
Interministdriel de Coordination de i'Hydraulique. 

6. Projet de Code de l'Eau, en cours d'61aboration (1988) 

5) Rgime de Ia Pche 

1. Ordonnance NO 10/PR/EFPC/PNRF du 14/04/1975 portant r~glementation de 
1'exercice de la p&he 

2. D6cret NO 334/PR/EFPC du 29/12/1973 fixant les modalitds de perception de ]a taxe 
de circulation sur le poisson. 

3. Dicret N0 024/PRIMTEF/DG/DEP du 06 Fdvner 1985 portant modification de ]a 
taxe sur la circulation du poissor frais, Ach6, fumd et portant institution d'un permis de 
pche. 

4. Arrit6 No 0018/MTEF/DG/DEP/85 du 27 Juin 1Q85 portant application du D6cret 
N0o'4/PR/MTEF/DG/DEP relatif Alinstitution d'un permis de p&he 

5. Arrdt6 NO 0019/MTEF/DG/DEP/85 du 25 Juin 1985 relatif A la modification de ]a 
taxe sur la circulation sur le poisson frais, s6ch6 et fuai, 

6. Projet de Code en Eau, en cours d'diaboration (1988). 
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6) R1.2ime Pastoral 

Aucun texte Ilgislatif ni r6glementaire n'existe en matire de gestion/exploitation des 

pfturages Seuls, les droits et r~gles coutumitres d'exploitation sont en vigueur. 

Dwn', le%zones ,ahlihenne c ,aiharicnne nagure zones d'dlevage par excellence, 1(.pfturage et 

la terre sont considdrds comme des dons de Dieu Comme tels, leur exploitation ne causait 

aucun probkme Ce principe est en gdnLral acceptd de tous Leau seule peut tre une 

proprtdt priv6e mais tinquement dans le cas o6 elle provient de puits traditionnels Les eaux 

(Ie ,,itface el lce pmin ,dmini,,ratif, sont tine propriNtt collective ,Atous les dleveurs C'est la 

posscsion ou la dMtcntion d'un putts qti entrainc de fait c de inanire implicite le contrOle et 

dontun certain droit de propri6t sur les pfturages dans un certain rayon autour de ce pults. 

et done de la gestion de terroir est souvent assez diffdrenteLa conception de I'espace rural 
d'un groupe cthnique ou d'un clan AI'autre 

appartient A ]a collectivitdEn zone soudanienne, le pfturage est libre Seule la terre 

villageoise Pour cela, son acc sest gdndralement soumis Acertaines modahtds surtout pour les 

allogznes 

Dans tous les cas, il y a des droits d'usage et des redevances plus ou moins importantes A 

payer suivant les situations 

En dehors de tous ces texies nationaux, le Tchad a souscrit A plusieurs accords et conventions 
On peut citer notamment la Converm'oninternationaux sur la gestion des ressources naturelles 

sur Ic commerce international des espces de faune et de flore sauvages menacds d'extinction ; 

(CITES) , Ia Convention relative aux zones humides d'importance internationale 

part iculirement des oiseaux d'eau , I'accord sur le R~glement commun sur la faune et la flore 

dan% la commission du Bassin du Lac Tchad (C B.L T ), etc. 



2.2 - LES TEXTES FONDAMENTAUX 

I oi N' 23 du 22 Juillet 1967 portant statut des bien, domaniaux. 

Dcret N* 188-PR du lei Aofit 1967 portant application de loi relative au statut des biens 
doinanlaux. 

Rdg moie Forestier 

- Ordonnance N' 29/PR du 29 Octobre 1972 instituant ]a Semaine National de 'Arbre 

Manifeste de N'Djam~na pour ]a Conservation de ihditage naturel du Tchad (AoOt 
1976) 

- D6cret N0 019/PR/MTEF. DC/TEF. C D/85 du 31 Janvier 1985 portant modification 

du Ddcret N' 33/PR/MEFPC modifiant le taux des taxes forestires et de mode de 
recouvrement 

Rt&gime de faune 

- Ordonnance N0 14/68 du 28 Mars 1968 r6glementant 'a chasse et la protection 'e la 
naturc 

l)dcret N0 031/PR/MTARN/DTCE du 18 Octobre 1977 fixant les latitudes d'abattage 

elon les durdes de Safaris pour les chasses de non-rdsidents. 

- Ddcret N' 020/PR/MTEF/DGIDFLCD/85 du 31 Janvier 1985 portant modification de la 

latitude et des textes d'abattage des animaux partiellement protdgs et non protgs. 

- Ordonnante N0 33/PR/MELEF du 30/10/72 portant protection intdgrale des ADDAX et 
()RYX 

- Ordonnance N' 002/PR/85 du 14 Fdvrier 1985 portant ouverture de la chasse pour les 

personnes rdsidant au Tchad 

- Ordonnance N' OI/PR/85 du 31 Janvier 1985 modification des tanfs de deux cat6gories 
de permis de chasse pour les non-rdsidants. 

Ordonnance N' 025/PR/85 dd 5 Octobre 1985 r~glementant la capture des varans et 

pythons en vue de la commercialisation de leur peau. 

M-1g1nC de I'Eat 

- D6cret N0 117/PR/TP du 13 Juilet 1964 portant crdation du Bureau de I'Eau. 

Ordonnance N' 02/PR/MELHP/83 du 23 Mars 1983 portant creation de I'Office 

National de I'Hydraulique Pastorale et Villageoise (O.N.H.P.V.). 
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R gine de a Pche 

Ordonnance N ° 1O/PR/EFPC/PNRF du 14/04/1975 portant r6glementation de 1'exercice 

de la peche 

du 27 Juin 1985 portant application du D6cret No 
- Arretd N' 008/MTEF/DG//DEF/85 
024/PR/MTEF/DG/DEP relatif AI'institution d'un permis de pche. 

la modification de la taxe sur 
- Arretd N' 0019/MTEF/DG/DEP du 27 Juin 1985 relatif 

la circulation sur le poisson frais, s&h6 et fum6. 

Retie des Pturages 

N6ant (se rcf&er au chapitre inventaire gdnral des textes) 

- LES RESSOURCES FORESTIERES2.3 - LES TEXTES REGISSAN 

2.3.1 - inientaire des Textes 

510 du 08 Aoft 1955 organisant dans le territoire du Tchad l'encouragement
I Arr6t6 N' 

au reboisement par les collectivitds et les particuliers.
 

portant fixation des taux de. 
2 Ordonnance N' 43/PCR/EFC du 24 Juillet 1959 

%ubventionsA accorder au litre de I'encouragement au reboisement par les collectivts ei 

Its particuliers 

2071EFC du 17 Mars 1972 relative aux pnncipales armes ray~es de chasse en 
I Lettre N' 

usage au Tchad.
 

D6cret N* 33/PR/EFPC du 29 D~cembre 1973 modifiant le taux des taxes forestires et 
4 

le mode de recouvrement de certaincs d'entre elles.
 

Manifeste de N'Djamna pour la conservation de I'h6ritage raturel du Tchad (AOUT
9 


1976)
 

du 31 Janvier 1985 portant modification 
6. D~cret No 019/PR/MTEF.DC/DFCLCD/85 

modifiant le taux des taxes foresti&es et le mode de leur 
du Dcret No 033/PR/MEFPC 

rccouvrement.
 

7. Projet de Code Forestier (1989) 

29/PR du 30 Octobre 1972 instituant ]a Semaine Nationale de l'Arbre 
8 Ordonnance N' 
(S.N.A) 
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2.3.2 - Les Textes rondamentaux 

- Ordonnance N* 29/PR du 29 Octobre 1972 mstituant ]a Semame Nationale de I'Arbre; 

- Manifeste de N'Djamdna pour ]a conservation de I'hntage naturel du Tchad (AOUT 

1976), 

-Ddcret N' 019/PR/MTEF.DC/DFELCD/85 du 31 Janvier 1985 portant modification du 
forestires et le mode de leur

D6cret N' 033/PR/MEFPC modifiant le taux des taxes 


rccouvrcment
 

III) ANALYSE CRITIQUES DES TEXTES 

rapide des ressources naturelles est
Une des raisons fondamentales de ]a degradation 

l'insuffisance du management. En effet, le pilotage trop sectonel a manqu6 de coordination, ce 

qui a entraind ]a dispantd des initiatives et un manque de compldmentant6 dans les 
mis en place sont souvent

investissements. Les textes jundiques relatifs ]a forestene 
enmanquent de suivi faute de moyen d'apphcation (carence

mdconnus du large 	 public, ils 
matdielleg, financires et informationnelles). Certains sont m~me 

ressources humames, 
n' 510 du 08 Aoit 1955 organisant dans le territoire du TCHAD 

tombds en dMsu&tude (Arrt 

i'en.ourageimnent au rebosement par les collectivitds et les particuliers).
 

Des efforts engages 	depuis lors pour corriger cette tendance resteiat insuffisants et m6ritent 

d'tre ajustds et renforcds 

3.1 Cas des Textes fore ers 

-]a n6cessit de la planificatioi prenant en compte des options d~finies au niveau national 

un pr6alable Cela implique I'dlaboration d'un sch6ma d'am6nagementapparait comme 
qui permet de visualiser I'occupation du terntoire et l'identification des difffrents niveaux 

sur I'espace d'une part et d'intdgrer les populations dans les prises de
de pression 

Elile devra aboutir la
d6cisions et les actions relatives l'environnement d'autre part. 


gestion dcologiquement rationnelle des ressources forestires.
 

agent el b6ndfic, "e du 
- la participation 	 active et volontaire de la population 

un imp&atif Elle est possible non seulement par des ictions
ddveloppement est 
susceptibles d'amliorer les condtions de sa vie mais dgalement par celles de la protection 

de lenvironnement 

ressources naturelles et
principes gdndraux 	 identifids facilteront la bonne gestion desCes 


foresti res du pays.
 

L.6 (0
 



3. I I Re.%ponilhih. d-.%A(ui':r.% 

Les (liffdrents acteurs dans la gestlon des ressources naturelles sont I'Etat, les collectivit~s, les 

individus, et les 0 N G Ce% acteurs ont chacun des responsabilit6s et sont en principe des 

partcnaires Dans la rhalitd, I'Etat a toujours un r6le tr s prdponddrant dans ce partenariat par 

rapport aux autres acturs et C'et cela qui est A l'origine de nombreux conflits observds sur le 

tcrrmn C'est IlTtat qui confcctionne Its textes Idgislatifs et rtgleienntares sur la gestion des 

ressources foresti&es et cela sans vdritable consultation avec les autres partenaires. II 
autress'approprie presque tout et c'est lui qui fait le partage des ressources entre les 

partenaires Ces partenaires sont obligds de s'intdgrer dans son syst~me ou d'agir en ordre 

dispers6 En cas de conflit, c'est toujours lui qui fait 'arbitrage. En gdn6ral, ce sont les 

individus et certaines collectivts qui sont plus responsable de ]a d6gradation des ressources 

naturelles que les 0 N G mais dans tous les cas les responsabilt6s de cette d6gradation sont 

partagdes 

Si I'Etat n'a pas une politique claire et cohdrente en matitre de gestion des ressources 

foresti&es qui doit 6tre suivie par les autres partenaires, on ne peut 6voluer que vers une 

situation de digradation g6nraisde des ressources 

3 1 2 Mode d'application des textes et les diffirentes contraintes 

La (ifficultd d'appliquer les textes provient en partie de la faiblesse des institutions publiques 

et privdes chargies de la gestion, de I'amdnagement et de ]a protection des ressources 

naturelles et forestires 

Faute de moyens humains, matdrels, informationnels ad6quats et juridiques, elles ne peuvent 

asurer efficacement leur mission 

Dans la plupart des cas, elles se hmitent simplement aux activitds administratives et au 

programme de protection de l'environnement L'absence d'un syst me de coordination inter

institionnelle el acieurs nest pas de nature A favoriser I'application des textes 1dgislatifs et 

rdgL mentaires sur la gestion dcs ressources naturelles et foresti res du pays 

3.) 3 Impact de 'applicationdes textes sur le comportement des populations 

L'un des aspects des contraintes , toute politique de gestion des ressources naturelles et 

foretires en Rdpublique du Tchad est la non participation effective de3 populations A la 

promotion des actions de conservation et de pr-ervation des ressources naturelles. 

la mauvaise interprdtation etParmi ces contraintes, les plus importantes sont : la rdpression, 

application des lextes, et le caract re rdpressif et souvent tr s rigcureux de certains textes. 

C'est de ces contraintes que naissent g6ndralement les conflits qui opposent les services 

forestiers aux autres partenaires dans ]a gestion des ressources forestires. 

Le caractre tr s r~pressif de certains textes Igislaifs h6ritds de Iz colonisation par le forestier 

une mauvaise image qui le faisait parfois rejeter par les populations.lui lonnait 
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Le faible niveau et/ou l'analphabdtisme de nombreux agents forestiers d'encadrement de base 
font que ]a plupart de ceux-ci ne comprennent pas eux-m8mes les textes qu'ils doivent 

appliquer. Cela fait que les textes sont mal interprdt~s et mal appliquds, nuisant sdieusement 
aux mtdr~ts des populations 

Dan les pdrim tres de reboisement domaniaux et autres primttres protdgds rdalis~s par les 

populations dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Arbre ou Ad'autres occasions, celles-ci 
ne peuvent pas jotlir pleinement du fruit de leur travail A cause de certaines restrictions des 
servIL es forestiers 

Cett situation engendre ties problbines A pluimeurs niveaux 

linsuffisance de la participation des populations aux actions de ddveloppement forestier 

ou de protection de 'environnement, 

- le manque de soutien Aune participation non gouvernementale (ONG) 

- l'insuffisance des dispositifsjuridique 

a) L 'insuffisance de la partcipanondes populations 

A majontd rurale et analphabte, la population tchadienne reste sous Iemprise de facteurs 

psychologiques traditionnels basds sur la croyance profonde A la fatahtd et le rejet de tout 

dynanisme novateur. 

Prise dans le lot quotidien des problmes de survie, elle n'a d'autre alternative que celle de 

perpttrer les formes d'exploitation traditionnelle dprouv~es. Elle ne se sent pas impliqu~e dans 

les mesures pnses en matitres de protection et de gestion rationnelle des ressources naturelles 

et nest pas suffisamment sensibilis6e en vue de changer de comportement, meme face aux 

mesures dissuasives les plus rigides. Elle ne perqoit pas encore les limites des ressources de 

son terroir, ni les dangers qui en d6coulent, malgrd les signes pr&urseurs d'effets d6sastreux. 

Une telle situation constitue un obstacle la mise en oeuvre de3 actions communautaires de 

gestion de ressources, surtout si celle-ci n6cessite des nouvelles formes d'exploitation des 
terroirs.
 

b) I manque de .souten iune participation non gouvernecnentale (ONG) 

entreLes ONG sont g6ndralement considdr6es comme des partenaires tampon l'Etat, les 

indi%idus ou les collectivit6s Pour cela, leur intervention est quelque fols d6terininante sur le 

comportement des populations La majoratd des ONG nationales au Tchad sont jeunes et peu 

conntes (SECADEV, ARPES, SAHEL ECOLOGIE, DARNA etc .. ). Plusieurs d'entre elles 

ont lancd des programmes qui inItgrent I'aspect prdservation des ressources dcologiques dans 
elles ne peuvent pas toujours executer efficacement cesleur% objectifs Malheureusement 

programmes faute de soutien, eu dgard I'indigence de leurs ressources. L pli:part d'entre 

elles subsistent grace aux subventions extrieures. 
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c) L 'nsuffisance des disposifsjuridques 

Les tcxtes 1dgislatifs et rdglementires sur la gestion des ressources naturelles et foresti res 
sont nconnus du public tchadivn et les moyens n~cessaires A leur application sont rares. Us 
demeurent dis lors lettre morte dans la plupart des cas. Ceux qui ont copnnu un dbut 
d'application ont 6t6 trbs vite contourns sous des pressions de toute nature. 

Leurs textes d'appicatior. souffrent des m~mes maux Pns dans des conditions hUtives sans 
rapport avec la nature et ]a dimension des probl6mes, sans aucun soutien en faveur de la 
r6ceptivitd des populations, ils sont tr~s vite ignor6s faute d'une large diffusion, d'une 

sensibilisation et des ressources n~cessaires leur suivi. Ainsi, de nombreuses mesures prises 
n'ont gure eu d'effet faute d'information, de moyens et de l'mad&quation des dispositifs 
jundiques 

3.2 Cas des textes rtgissant les autres ressources naturelles (eau, pastoralisme, foncier, 
etc.. ). 

Comme dans le cas des textes rdgissant les ressources foresti res, le drolt m-erne attribue un 
r6le tr~s pr~ponddrant AI'Etat dans la gestion des autres ressources malgr6 la survivance des 
formes de gestion coutumi&e Un des obstacles majeurs la pidification des populations aux 
actions de ddveloppement est le probl~me de responsabilisation des communautds et des 

Dans le domaine foncier par exemple, cette position de l'Etat engendre un climatindi'idus 
d'inwcuntd dont les principales cons6quences sont entre autres : 

- le manque de confiance prt.judiciable aux anvestissements de longue dur e; 
- le peu d'intdr&t manifesti par les population! pour ]a prdservation et l'amidhoration des 
sols, de la vdgdtation, des i. sources en eau, etc 

IV) PERSPECTIVES ET MODIFICATION EN COURS AUX NIVEAUX 

LE(;ISLATIFS 

Au cours des dernitres ann6es, le Gouvernement du Tchad a pns des mesures appr&iables et 
probl:me de ]a gestion des ressources naturelles.fructueuses pour dorner une impulsion au 

Toutefois, les r6sultats n'ont pas atteint le niveau espr6. Pire encore, la crise conjoncturelle 
les efforts d6veloplesinternationale n'a pas cess6 d'altdrer les acquis et de compromettre 

jusqt'ici. 

Le Gouvernement a pris conscience des insuffisances des stratdgies appliqudes et du blocage 

auqucl elles ont abouti II a manifest6 sa volont d'apporter un changement majeur dans les 

programmes et politiques de ddveloppement cn formulant une stratdgie globale A 

I'environnement. 
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Cette stratdgie cst inatdrialisde par le Plan Directeur de Lutte contre la Ddsertification qui est 
en train d'Etre traduit en programmes et projets. La stratdgie du Plan Directeur de lutte contre 
la DWsertification s'appuie sur tin certain nombre de principes de base qui d&coule de I'analyse 
du processus de ddsertification observd 

I 0) La s6cheresse doit Etre consid6rde comme une constante ct une donne de base 

20) La Ittte contre la d6sertification doit renforcer les capacitds de production des 
cnvironnemnts L6cologiques IMob us ne sont que simplement altdrds et les reconsdtuer 
dans les zones les plus s6rieuscment touch6es 

V) L'approche lutte contre la d6serlification de I'amInagement du territoire. 

40) La lutte contre la d6sertification ne peut rester l'apanage des ONG. Elle doit etre 
I'affaire prioritaire des services techniques nationaux soutenue par les bailleurs de fonds 
institutionnels cc qui n6cessite le renforcement de la coopdration internationale. 

S°) La lutte contre la d6sertification est une action qui doit Wtre continue. Elle exige un 
,uivi continu 

co) D6veloppement et lutte contre la d6sertification doivent 6tre merds A partir des 
donndes flables 

70) Pour assurer la prennitd de lutte contre la d6sertification, limplication des 

populations concern6es devra dtre recherche. Pour dtre efficace, toute action de Lutte
 
.ontre la d6sertification devra dtre intdgrde dans les syst~mes de production des 
agnculteurs et des d1eveurs 

Ces pnncipes de base ci-dessus d6finis guident la mise en place d'une stratdgie qui vise 
essentiellement la conservation des dcosyst~mes et I'expjitation rationnelle des ressources 
naturelles Cette stratdgie porte sur quatre axes pnnmcipaux qui sont : 

-La protection et ]a r(gnn6ration des ressources dcologiques 
-L'1aboratuon d'ur. schdma national d'amdnagement du temtoire 
- Le renforcement du cadre institutionnel 
- L'amihoration des systmes de production 

Parldlement A cela, le Projet National d'Elevage (PNE) par le biais de la Direction de
 
]'Organisation Pastorale (DOP) 
est en train de mener des 6tudes pour organiser les dleveurs en 
groipement pour la gestion de lespace rurale Le but de I'opration est d'arriver A faire en 
sorw que les 6leveurs prennent en charge leur propre d6veloppernent Maigrd les difffrentes 
con eptions de I'Cspac rurale dans les difffrents groupes d'levcurs, des accords de pnncipe
exi ,t-nt stir la base desquelles on petit tracer les couloirs de transhumance el faire bien d'autres 
chot s Cc sont lales bases du futur code pastoral ou d'autres textes juridiques modernes qui
devrtient rdgir l'exploilation du p~turage et partant, de lespace rurale en g6n6ral Le code 
fores ier Iui, adoptd par le Gouvernement depuis 1989 est toujours en souffrance faute de 
textes d'application Toutes ces mutations en cours devraient am6horer ia gestion des 
ressources naturel' - cn g6ndral et des ressources foresti6rs en particulier si elles venaient Ase 
con. rdtiser d,4'nitivement 



is 

CONCLUSION
 

grande pirtie sur I'exploitation des ressources 
- L'conomie tchadienne repose en 

naturelles consid6rdes comnime riches et intpwsues. L'utilisation sans parcimome de ces 

le manque d'dveil de la conscience des populations. Sous le 
,urtoutressourcei traduit 

poids de ia pauvretI, de I'ignorance et des attitudes fortement marqu6es par l'influence 

des atavismes, les populations Wont pas d'autre choix que de pcrp4tuer des m6thodes de 

r6duction du temps des jach4es, une 
production et d'utilisation qui concourent ime 

transformation des faqons culturales et du syst~me de production ainsi que la concurrence 

Ces m6thod~s provoquent des conflits 
entre rfgles fonci res traditionnelles et nouvelles 

entre les difffrnts acteurs sociaux 

(rdgion 
ces conflits apparaissent surtout dans la zone sud du pays 

- Actuellement, 
et dans la zone interm&iaire entre celle-ci et celles de 

savane arborde)s~dentaire de 

transhuniance du nord
 

- Les textes 16gislatifs 6cnts de la pnode colomale, ddrivent du code civil franqais : et 

W tr~s peu modifids et leurs influence sont trs peu 
depuis l'ind6pendance, ces textes ont 

du grand public. Ils sont surtoutconnusmarqu6cs dans Ic pays parce qu'ils sont mal 
le droit coutumieren zone urbame, tandis queimmatrculdsappiqu6s aux terrains 


prvaut en zune rtorale
 

- Etant donnd I'ambigutd ou ]a concurrence entre le droit coutumier , le droit moderne et 

le droit coranique dans la rdsolution des conflits, les acteurs sociaux ont alternativement 

recours en fonction de leurs intdr~ts, AI'une ou Iautre de ces Idgislations. 
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