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L'Etat jacohin 
n'a pas d'avenir 

en Mrique 

O
N ASSISTE, ces temps demiers, a des attaques en regie 
et tous azimuts contre I'aide des pays nantis aux pays 
d'Afrique au sud du Sahara ( Afrique du Sud exclue ), au 
moins sous sa fonme actuelle. 

L'incertitude qui entoure Ie renouvellement par la CEE de I'aide au 
dsveloppement de l'Afrique, la certitude de sa reduction, si elle etait 
reconduite, annoncent en fait la chronique d'une mort programmee de 
la Convention de Lome IV. 

L'election de Jacques Chirac a la presidence de la' Republique 
fran,aise a ete accueillie avec un soulagement, a peine voile, et pariois 
tonitruant, par un grand nombre de chefs d'Etat et de medias africains: 
Les unscomme les autres escomptent, de cette election, la pell'etuation 
de I'aide gaulliste a l'Afrique. Se disant que, si la France socialiste s'est 
plutot caracterisee par un strict alignement sur les conceptions angler 
saxonnes de I'aide a l'Afrique ( parsemees d"'affaires" nauseabondes, 
qui en disent long surla "rnoralesocialiste"), si la tendance balladurienne, 
avec sa toute puissante et toute glaciale mademoiselle Anne Le Lorier, 
etait d'aller encore plus loin, sans fioritures, et sans etat d'ame, dans 
cette voie, Chirac, lui, ne manquerait pas de se sentir lie par une vision 
gaullienne de l'Afrique. Qui fait que la France ne saurait1aissertomber' 
I'Afrique. 

Toutefois, il serait plus prudent de ne voir la qu'un repit de sept ans. 
Au plus. L'absence de toute reference a I'Afrique lors du debat televise 
Chirac-Jospin, I'issue de la polemique ( apre ) qui a oppose, au sein du 
parti gaulliste ( Ie RPR ), les partisans d'un ministere plein de la 
Cooperation, menes par Foccart, a ceux d'un ministere delegue aupres 
des Affaires Etrangeres, sous la houlette' de Juppe, constituent les 
signes probants d'une realite certaine : Meme pour les gaullistes de 
France, r Afriqueestsurle pointd' entrerdansle rang. Et Ia "nonmalisation" 
des relations avec I'Afrique est en passe de I'emporter sur Ie maintien 
des rapports prtvilegies. ' 

Autre attaque frontale contre I'aide : Le veritable bras de fer ou 
s'affrontent, aux USA, les Republicains ( desonmais largement majori
taires au Sanat ) et Ie President democrate, Bill Clinton. Les premiers 
s'etant prononces pour une reduction drastique de I'aide americaine a 
I'Etranger (et plus specifiquement a I'Afrique). Le second brandissant 
son droit constitutionnel de veto. Le President donne tout I'airde mener 
la un bien ephemere combat, perdu d'avance, en attendant la perte, 
sous peu, de son propre fauteuil. 

II existe donc, assurement, une ligue internationale contre I'aide. A 
quoi faut~ll'attribuer? 

Outre I'ouverture dans Ie monde d'autres champs ou l'lnvestisse
ment est plus immediatement et plus positivement susceptible de profit 
( les ex pays socialistes), outre la fin de I'ere de I'assistance de principe, 
liee a la guerre froide, les partisans de la reduction ou de la suppression 
de I'aide s'appuient, en realite, sur I'incapacite notoire des Etats africains, 
Etats importes, jacobins pour la plupart, a developper I'Afrique. 

Etc'est un fait que Ie type d'Etat mis en place, un peu partout, dans 
I'Afrique des independances, progressiste ou non, perpetuantla blouse 
d'Etat colonial qu'il a revetue, a fait faillite. Partout, les Etats se sont 

coupes des masses populaires. S'erigeant, partout, en des excroissan
ces cancereuses de la nation. Et, a defaut d'arrtver a nationaliser l'Etat, 
les elites africaines n'ont reussi, dans un bel unanimisme, qu'a etatiser 
la nation. Semant ainsi les genmes de l'immobilisme, puis de la 
regression et de la decadence du continent. 

II faut se rendre a I'evidence : Les Etats centraux, bureaucratiques, 
vivant dans des capitales huppees et autres cites urbaines plus ou 
moins florissantes, se nourrissant de la seve du pays profond, n'ont pas 
reussi, ne reussirontjamais, a mobiliser les populations africaines, pour 
declencher, conduire etgagnerla bataille du dsveloppement. Et chaque 
jour que Dieu fait, ils etalent au grand jour la liaison stricte de leur sUlVie 
aux subsides etrangers. Alors, puisqu'ils ne selVent me me plus a 
renforcer I'un ou I'autre camp d'une guerre froide maintenant revolue, 
quoi de plus normal que leur abandon parceux-Ia memes qui ontceuvre, 
pour cet effet, a leurs implantations? 

Les choses sont aujourd'hui res claires : L'avenir de I'Afrique 
depend, en realite et tres largement, moins de I'aide que de la capacite 
des elites africaines a inventer des Etats ou leurs nations se reconnai
traient. OU celles-ci se mobiliseraient, poseraient en tenmes plus 
corrects et plus a leur portee, la problematique du developpement. Que! 
Etat pour I' Afrique ? Et quel mode de developpement pour ce 
continent? Le sort de I'Afrique dependra strictement de la reponse qui 
sera donnee a ces deux questions. Qui intell'ellent donc les Intellectuels 
africains. 

Nul doute que la Decentralisation est, par excellence, la piste a 
creuser. Pas tant en guise de revanche posthume des Girondins ( et, 
surtout, de Condorcet) sur les Jacobins. Mais parce que se fondant sur 
notre essence et notre fond culturel. Alors commencerait la veritable 
decolonisation de l'Afrique. Sous trois conditions expresses toutefois : 

1. Decentralisation ne devra pas signifiersacrifiera un effetde mode, 
a I'air du temps. 

2. Elle ne devra pas, non plus, etre menee au pas de charge, a la 
hussarde, par une serie de decrets tombant" d'en haut ". 

3. Elle devra egalements'accompagner ( et nem se confondre a elle) 
d'une profonde remise en cause des institutions politiques et judiciaires; 
La decentralisation devant, d'abord etavanttout, resterla reforme d'une 
technique de gestion administrative. 

A 
U MAU, la decentrelisation est en gestation depuis fort 
longtemps. Elle entre aujourd'hui, resolument, car I'histoire 
veut que cela soit sous I'egide de la Ille Republique, dans 

la phase active de sa concretisation. Le present numero special a pour 
ambition d'en dresserlescontours exacts, afin desuscitersurla question 
Ie debat necessaire . S'il pouvait faire en sorte que Ie consensus mou, 
fonds sur I'attachement de la majorite des Maliens a I'idee de 
decentralisation, devienne un consensus actif, se referant a une 
connaissance concrete du contenu de la reforme en cou rs, faire en sorte 
que les critiques des opposants se fonden!, de meme, sur cette 
connaissance, alors nous aurons gagne notre pari. Pour Ie bonheur, 
pensons-nous, de la nation malienne toute entiere. 



La decentraIisation : Rendre son arne au Mali profooo 
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La decentralisation 
enchantier 

La decentralisation est en /1Ulrche. Avec elle, ['administration territoriale du Mali cesse (tetre uniqueJHent, 
ou principaleJJJent, de type ,W!curitaire. Elle devient de type diveloppeJnentiste et dbnocratique. 

E NAN, ya y est! C'est 
parti ! Le train de la 
decentralisation ma
lienne est en marche. 

Annonce, il y a maintenant plu
sieurs decennies, au point de 
figurer dans la premiere Consti
tution de la Republique inde
pendante du Mali, celie de sep
tembre 1960, Ie coup de sifflet 
signalant son depart a ete re-
tarde, plus d'une fois, pour etre 

par la suite reporte, puis renvoye, sine die. 

Certes, de temps a autres, Ie probleme 
etait rem is sur Ie tapis. Des personnes 
ressources mobilisees en consequence. 
Des moyens degages. 

Mais, pour des raisons que nous tache
rons d'elucider infra, se ramenant toutes 
cependant a la crainte des consequen
ces politiques d'une veritable 
decentralisation, ce lut autant de coups 

d'epeedansl'eau. Donnantlieu,aumieux, 
a quelques actes de deconcentraijon, ou 
a une decentralisation technique portant 
sur quelques services publics, dans les
quels, du reste, l'Etat central recuP,Eirait, 
de la main gauche, les pouvoirs qu'il 
acceptait d'octroyer, par ailleurs, .de la 
main drofte. Ne serait-<:e que par une 
subrogation de faft des Conseils d'Adm~ 
nistration instal1<3s, sombrant en une es
peee de delocalisation d'attributs qui ne 
voulait pas dire son nom. 

L'on avaitun instantsonge, avec I'or
donnance n° 77-44 du Comite Militaire de 
LibEiration Nationale, que, malgre de lour
des insuffisances qui auraient certains
ment pese sur son cours, Ie chantierde la 
decentralisation seraft enfin ouvert. ~ela 
auraft, sans conteste, constitue une ex
cellente chose, I'histoire des nations qui 
ont opte pour une gestion decentralisee 

" de leur tenitoire Ie prouvant: Lorsque la 

A~ 
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volonte polltlque exlste reallement, 
I'essentiel est de commencer. Les 
rectifications des imperfections etfaibles
ses de depart s'imposant d'elles memes, 
au fil du temps et des problemes. 

Les Etats Unis d' Amerique, qui ont 
choisi la voie de decentralisation la plus 
achevee, I'Etat federal, ont demarre avec 
13 Etats. lis sont aujourd'hui 51. Et il y a 
loin, tres loin, de I'organisation des pou
voirs et competences des USA d'il ya 
deux cents ans, avec George Washing
ton, a celie d'aujourd'hui, avec Bill Clinton. 
Si les Americains avaient cherchEi ii de
marrer,d'emblee,aveclesystemepoittico
administratif tres perform ant qu'ils con
naissent de nos jours, ils en seraient 
encore ase tater, a discutersurl'opporlu
nite d'une eventuelle reforme, a en peser 
etsous-peser, etemellement, Ie pouretle 
contre. 

Gestion securitaire 

Dans Ie cas du Mali, malheureuse
ment, depuis les, evenements qui ont 
secoue Ie pays en fevrier 1978, Ie proces
sus de decentralisation a ete renvoye aux 
calendes grecques. Et la gestion terrtto
riale de la Nation a plus releve du 
Securitaire que d'une administration 
developpementiste reelle. 

L ES dispositifs institues par I'or
donnance 77-44, notamment 

, lesConseilslocauxetComites 
dedEiveloppementn'ontjamais 

fonctionne. Aucun arrondissement n'a 
puEivoluerencommunerurale.Parcontre, 
Ie personnel de commandement admi
nistratif, appele encore personnel d'auto-
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La decentralisation, c 'est votre affaire! 
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M. Ollsmane SY Chef de la Mission de Decentralisation 

rite, famaw, (expressions suffisamment 
eloquentes), se verra renforce dans Ie 
sensde ['execution alabasededirectives 
venant d'en haul. De sorte que, meme 
lorsque I'on se promettait d'agir dans Ie 
sens du "developpement ilIa base'; la 
situation consistait, au mieux, a vouloir 
faire Ie bonheur des gens 'malgre eux. 
Parfois meme, contre eux. Chose, natu
reliement, impossible. 

L'institution et la constitutionnalisation 
d'un parti unique finiren! d'engager Ie 
processus de decentralisation dans des 
sables mouvants, desquels il n'arrivera 
plus jamais a se depatouilier. Malgre 
moultes reftexions en la matiere, organi
sees par l'Eta! lu~meme, toutes plus inte
ressantes les unes que les autres, mais 
se heurtant toutes, au vice redhibitoire 
suivant: la simple injection, es qualite, de 
responsables locaux du Parti dans les 
structures administratives decentralisees 
retablissait, de facto, la centralisation; Le 
Parti Unique etant alors, de jure, I'lns
tance supreme de la nation, fondee, de 
par son propre aveu, sur Ie centralisme 
democratique que les Maliens, eux, ont 
vecu comme une democratie centrali
see. Autant dire com me, pour utiliser un 
euphemisme, un deficit democratique. 
Sous la /Ie Republique, donc, la 

decentralisation pouvaitdifficilementsor
tir des limbes du leurre. Car choisir la 
centralisation, meme democratique, 
commevoieroyaleversladecentralisation 
releve du voeu pieux. 

A 
INSI aliait donc Ie Mali, jus
qu'a ce que, tel un coup de 
tonnerre dans un ciel faus
sement serein, arriverent les 

evenements du premierlTimestre de ['an
nee 1991. Jusque donc au 26 mars 1991 , 
quivitle pays renoueravec les pluralismes 
politique et social. Helas, dans les larrnes 

du deuil. Jusqu'a la Conference Natio
nale, tenue a Bamako du 29 juillet au 12 
Aout 1991. Qui, par I'inscription, avec 
rang d'institution de la Republique, du 
Haut Conseil des Collectivites Territoria
les dans Ie projet de constitution (vote par 
referendum Ie 15 janvier 1992), a donne 
un coup de pouce decisif au train malien 
de la decentralisation. 

Incombaientalorsa la /lIe Republique 
la mission, la charge, la lourde responsa
bilite, d'assurer la mutation profonde de 
I'administration territoriale nationale. 

a.s ";'1>. Pf,s B~sol" 
"";0 I.), c.ow S,\.loL.:l ~(l {lou 

\fJ\,i)-olC.1l. \,.l.N~ 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
L. _ =::J 

Mises en place Ie 8 Juin 1992, les auton
tes de la lIIe Republique, commirent, par 
decret n° 93-001, des Ie 6 janvier 1993, 
uneMissiondeDecentraiisation (laMDD), 
cellule technique de conception et de 
sensibilisation, chargee d'assister Ie Mi
nistre de I'Administration territonale dans 
la mise en ceuvre de la politique de 
decentralisation, 

P
UIS, Ie 11 fevrier 1993, un mois 
environ donc apres I'institution 
de la MOD, Ie president de la 
Republique promulgait la loi n° 

93-008, determinant les conditions de la 
libre administration des collectiv~es terri
toriales. 

Cette loi, option ferme pour la 
decentralisation, parce qu'en dro~e ligne 
de I'article 70 de la Constitution, metdonc 
un terme au semp~emel debat sur I'ep
portunite de la decentralisation au Mali. 

"Faut-il ou non decentraliser 7", devint 
ainsi un dilemme depasse. 

Quelle forme prendra la 
decentralisation au Mali ? Que vise-t
elle? Commentsera-t-elle miseen ceuvre 
Quels en seront les enjeux ? Les ecueils 
a surmonter ? Voila les questions aux 
quelles ilva falloirtrouverreponse. Etvite. 

En d'autres termes, ils'agit, aujourd'hui, 
de savoir que faire pour que Ie train de la 
decentralisation ne deraille pas. Que faire 

. pour qu'au Mali, cette antique revendica
tion devenue actuellement imperative, 
so~ traduite dans les fa~, soit la mieux 
con<;;ue possible, la mieux realisee poss~ 
ble. 

II s'agit de faire en sorte que la ~ula
tion s'approprie Ie processus en cours 
pour qu'au bout, I'on aboutisse au sys
temedegestionadministrativedutemoire 
dans lequel la nation se reconnaitrait Ie 
mieux, culturellement. 

L'Etat malien sera~ alors un nouvel 
Etat, fort, misant avant tout sur l'homme. 
Vivant, vivifiant, parce que brisant, enfin, 
la marginalisation politique des popula
tions rurales. Gagnant donc en legitimite, 
et remplissant sa part du contrat social: 
Faire en sortequel'adminislrElneSoil 
plus un simple sujel, mais devienne 
un ciloyen accompli. 

L'on pourra~ alors s'atteler, veritlble
ment, a la bataille du developpement 
national harmonieux. 

Gestion 

deve/oppementiste 
Le pays profond cesserait alors de 

vivre pour la capitale. Cette "citadel/e 
rapace" d'hier a aujourd'hui cesserait, a 
son tour, devivre en paras~e insatiable et 
glouton du pays profond. Tous deux de-

I 

vant, desormais, vivre chacun sa vie, 
dans la plenitude de sa vocation mais 
dans la complementarite et la solidarite, 
afin que la nation puisse vivre totalement 
la sienne. Et s'epanouir enfin. I 

Car, a defaut d'arriver a nationalLSer 
I'Etat, les republiques successives du 
Mali, a I'instar de toutes les republiques 
issues de la decolonisation africaine, se 
sont plutot occupees a etatiser la nation, 
pour son malheur du reste, autour d'une 

fonction publique hypertrophiee,centrale, 
monopolistique, hydrocephale, veritable 
tonneau des Dana'ides, veritable "et~ 
nie" nouvelle et 5upplementaire, ultra 
minoritaire mais ultra hegemonique. Vi
vantpourelle meme, etcaptanttoutes les 
initiatives nationales pour assurer sa pro
pre reproduction et garantir ses seuls 
privileges. 

Le nouvel Etat a batir, decentralise, 
reunisssant les ccnditions les meilleures 
pour Ie deploiement des initiatives loca
les, a pour ambition fondamentale de 
meltre un terme a cette sruation insoute
nable, qui constitue I'un des deux facteurs 
essentiels de la perennisation de la pau
vrete dans les pays sous-developpis. 
L'autre facteur etant, quoi qu'on veuille 
nous faire avaler, la deterioration des 
termes de I'echange. 

A I'evidence, une telle entreprise ne
cess~e, pour reussir, la participation du 
maximum possible de Maliens. Del'inte
rieurcomme de I'exterieur. D'une partici
pation ardente, active, feccnde, patrioti
que, non biaisee par quelque objectif 
bassement politicien ou groupusculaire 
qui puisse etre. Le peuple malien est 
concerne dans son integral~e, classe 
politique, societe civile et forces armees. 
T ous. T outes categories confondues. 

Demiere chance 
Cette entreprise interpelle egalement 

les arnis du Mali. Qui ont tant fa~ pour ce 
pays. Qui voudraient faire encore plus 
pour ce pays si attachant, ayant de tous 
temps su forcer leur sympathie. Mais qui, 
en proie a un decouragement manifeste 
et comprehensible, aujourd'hui s'interro
gent, perplexes devant tant d'irnpuis
sances, face a I'avancee du fleau de la 
pauvrete. 

Faire du Mali une republique demo
cratique et citoyenne, partenaire 
interdependant du concert des nations 
fortes, tel est Ie but vise. 

La decentralisation, ici et maintenant, 
apparaitcomme etant la demiere chance 
de succes, qu'il convient donc de ne pas 
rater. 
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La decentralisation, c 'est votre affaire! 

CE QUON YEUT FAIRE ? 

Mieux partager Ie pouvoir 

D
ECENTRALISER, c'est 
d'abord elaborer et executer 
un arsenallegislatil qui definit 
une relorme administrative 

prolonde, mais dont I'objet est precis et 
bien delimite. 

En elfet, si Ie concept peut encore se 
preter a undebatphilosophique (d'ailleurs 
absolete de nos jours, I' ere des con trover
ses ideologiques etant revolue), sa rea
lite, des plus concretes, de portee imme
diate, concerne Ie vecu quotidien du ci
toyen .. 

Celie relorme, on peut la resumer de 
la layon suivante : 

L'Etat translere quelques blocs de 
competences et de moyens a des collec
tivites locales (de base etintermediaires), 
dans des domaines precis. II rend en 
meme temps ces collectivites, placees 
sous la direction d'elus locaux, plus auto
nomes et plus responsables de leurs 
actes. La tutelle qu'il exerce sur celles-ci 
change de nature: Elle cesse d'etre de 
I'ordre de la subordination hierarchique. 
Elle devient, pour I'essentiel, une tutelle 
par Ie contrale a posteriori de la legalite 
des actes des executifs locaux. -Ies 
domaines ou ces actes restent soumis a 
approbation prealable etant bien definis 
par laloi. 

Un gain 

a tous /es niveaux 
II ne s'agit donc point d'un processus 

qui se lerait contre I'Eta!. Mais bien de 
mieux partager Ie pouvoir entre l'Etat et 
les collectivites locales. 

Celapresentel'avantaged'ailegerl'Etat 
de taches avant tout lieu d'etre mieux 
assurees par des eluslocaux, de permet
tre aces demiers de mobiliser des res
sources locales jusque la inaccessibles 
pour l'Etat, procurant ainsi un gain en 

Fruitd'une reforme 
institutionnelle 

profonde et d'une 
imporlnnte dynami

que collective, fa 
dicentralisation 

ahoutit a un partage 
du pouvoir entre 

l'Etot, les elus locaux 
et les citoyens. 

effficacite a tous les niveaux, sans amoin
drir en rien les prerogatives primordiales 
de I'Etat, bien au contraire. 

II s'agit aussi de mleux partager Ie 
pouvolr entre les elus locaux et les 
cltoyens. Car , outre la relorme 

institutionnelle, decentraliser, c'est aussi 
lavoriser I'emergence d'une grande dy
namiquecollectivedebordantrapidement 
et amplement la lettre des decisions lor
melles des lois et decrets. D'une dynam~ 
que qui lib9re les energies, stimule la 
creativite du citoyen et cree ainsi des 
situations nouvelles qui, par leurs elfets 
induits, depasSent Ie cadre etroit des 
translerts alloues et approlondissent les 
libertes octroyees. 

Pour bien caracteriser un processus 
de decentralisation, et eviter d'evoluer 
dans Ie flou qu'une telle notion peut in
duire, il laudrait donc repondre 
concretement aux questions suivantes : 

Quelles sont les institutions locales 
creees? Sur quels territoires ? Comment 
s'imbriquent-elles les unes aux autres ? 
Commentsont-eliesadministrees?Quels 
blocs de competences leur a-t-on trans
Ie res ? Quels moyens peuvent-elles 
mobiliser ? Comment et a quel niveau 
s'elfectue la tutelle de I'Etat ? Comment 
assurent-elles la participation elfective du 
citoyen? 

Brei, comment est organise Ie partage 
du pouvoir entre I'Etat, I'elu local et Ie 
citoyen de base? 
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La decentraIisation : Rendre son arne au Mali profond 
, I. 

COMMENT S'Y PREND-ON ? 

Par lln processus incremental 
, 

Ch(mger I'(L5pect significatit de la chose - Laisserdu jeu aux acteurs.finaux -
Capitaliser les resultats positifs generes sur Ie terrain par une legislation gnuluelle -

L 
AGRANDEdifficulte, qui sou
vent fa~ avorter les tentatives 
de decentralisation ici et la, 
reside dans la definition des 

instruments techniques et juridiques de 
I'operation. Car la tentation est grande de 
succomber a une mise en ceuvre centra
lisee de la decentralisation. A une 
decentralisation menee au pasdecharge, 
selon un type relativement autoritaire, 
sans grande consultation prealable. Dans 
ces conditions, Ie ministre de I'lnterieur 
reste, de bouten bout, I'acteurprincipal du 
processus. Tuteur des maires et des 
chefsdecirconscription,c'estenfa~luiqui 

tient les maneltes des commandes. 

Des lors, on opte pour un processus 
synoptique et global de reforme. On tend 
avouloirchangerlasociete pardecret. Le 
decideur central, en meme temps opera
teur principal de la reforme, s'occupe de 
tout. Naturellement, il commence, tres 
generalement, par chercher a elaborer 
une ambitieuse lokadre qui engloberait 
tous les aspects de la decentralisation. A 
un niveau inferieur, Ie Chef de la circons
cription administrative, entoured'Experts, 
pilote alors la reforme sur Ie telTain, sous 
I'autorite lineaire du Ministre. 

Avec celte methode, I'echec est sou
ventgaranti.Carl'operateurprincipaletant 
coupe des realites du telTain, s'empetrant 

dans un tissu de resistances ceritripetes 
conservatrices, ou centrifuges 
particularistes, voire secessionistes, la 
montagne accouche d'une souris, dans 
Ie meilleur des cas. Et la decentralisation 
se limite a une deconcentration, certes 
audacieuse et positive, parfois I, meme 
participative, mais qui reste, au plan des 
principes comme des realites, bien eloi
gnee de I'essence d'une veritable 
decentralisation : la libre administration 
des collectivites territoriales. 

Procooer par jalons 
Les Autorites de la lIIe Republique ont 

choisi une voie diametralement oppo
see. Le decideur central, dans une pre
miere etape, s'est contente d'elaborer 
une loi qui change I'aspect significatif de 
la situation: C'estla loi 93-8 portantsur les 
conditions de la libre administration des 
collectiv~es telT~oriales. Elle s'attaque a 
I'essentiel etrenvoie a d'autres lois a venir 
et au domaine reglementaire pour la 
codification des donnees decoulant des 
principes qu'elle pose. Mais en'meme 
temps, du jeu est laisse aUX acteurs pour 
aller plus loin et faire des experiences 
variees. En I'occurence, pouretreameme 
de rester positivement a I'ecoute du ter
rain, et cap~iser ainsi les changements 
qu'il cherche a generer, Ie decideur cen-

tral a institue une structure deconcentree 
del'Eta~laMlsslondeoecentralisation. 

Celte demiere, creee un mois environ 
avant I'adoption de la loi 93-8 ( a laquelle 
elle a d'ailleurs tres largementcontribue ), 
initialement rattachee au Ministere de 
l'Administration TelT~oriale, velTa sa mis
sion confirmee, prorogee et relevera, par 
la suite, de la Primature, afin de pouvoir 
mieux gerer la necessaire coordination 
des reflexions-actions interministerielles 
qu'induit necessairement un tel proces
sus. 

Cela constitue un bel exemple de ce 
que les sociologues politiques appellent 
un processus incremental radical de re
forme, par opposition a un procesus sy
noptique ou global qui aurait pour sa part 
elabore, une fois pour toutes, la solution 
globale, par la grace du decideur central. 

Celte Mission de Decentralisation, a 
son tour et dans Ie meme esprit, a fonde 
sa strategie de communication sur les 
GREM et GLEM - Groupements Re
gionaux ( Locaux) d'Etudes et de Mobil~ 
sation-.lls'agitdestructuresinformelles 
constituees dans la societe civile, et 
chargees de susc~er puis de systemati
ser les debats sur la question au sein des 
populations. Permettant ainsi des flux et 
reflux d'informations entre Ie decideur 
central et celles-d. Et entre I'administra
tion et la societe eMle. Ainsi donc, des 
mouvements sur Ie terrain precedent 
I'intervention du decideur dont I'action 
cesse, par Ie f~ meme, de relever de 
11rruption intempestive. 

Incontestablement, Ie Mali innove par 
celte technique. Bien conduite, elle per
mettrait une synergie d'actions entre I'ad
ministration et la societe civile. Elle fava
risera~ I'appropriation du processus de 
decentralisation par les principaux inte
resses : les populations locales. Et ferait 
de sorte que la mesure finale ne soit pas 
r~ue comme Ie sontces mesures admi
nistratives qui vous tombent sur la tete, 

... sans quevous ne sachiez tropcomment, 
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La Mission 
de Decen · tion 
La Mission de 

Decentralisation a ere creee 
par Ie dricret rf 93-001/PM
RM du 6 janvier 1993 Raft&. 

chee dans une premiere 
phase au Mlnistere de 

{'Administration du Tent
tolre, elle est chargee de 

concevolr, de proposer et 
de «facll/ter» la mise en 

oeuvre de la 
decentralisation au Mali. 

II s'aglssai~ plus 
concretement, et ce f}JJ@i!!IU' 

aElliJ@ 1!flI!!JU'@@ l!fl'I!!JIJiJ@ 1lJ1JiJ1JiJ@@, 

d'une pa~ de mener un 
travail de conception et de 

rridaction des textes lrigis/;r 
tits et rrig!ementaires de la 

dricentralisation; d'autre 
part, de pre parer sa 

«faisabllire» et de proposer 
au Gouvernement un 

programme d'exricution 

1. Pourquol une'administration 
demission? 

Parce que la decentralisation est une 
reforme ou Ie facteurtemps estessentiel. 
Sa mise en ceuvre optimale necessite 
d'etre confiee 11 une structure legere, 
souple, etprincipalementoperationnelle, 
deconcentree, en un mot. 

Parce que c'estun moyen de contour
ner les inevitables lourdeurs administrati
ves d'une reforme de I'administration 
confiee 11 I'administration classique elle
meme. Les procedures sont ainsi plus 
rapides, plus creatives, plus aptes 11 
s'adapter aux situations parfois inedites 
du terrain. 

Ill. Ousmullc Sf 

en dix questions 
2. Comment la MOO s'est-elle 
structuree ? 

Par une structure fonctionnelle, wtie 
sur les 4 grands faisceaux de problemes 
souleves par la decentralisation, Ie volet 
institutionnel, Ie volet developpement, 
I'epineuse question du decoupage terri
torial, et, enfin, Ie probleme essentiel de la 
formation, autant des nouveaux elus 10-
caux qui vontfaire une irruption de rupture 
surlascene politique malienne, que pour 
Ie nouveau corps des fonctionnaires ter
ritoriaux. 

La MOD s'est donc dotee de quatre 
unites fonctionnelles : 

-une cellule chargee de la creation 
des collectivites; 

- une cellule chargee du develop
pement des collectivites; 

- une cellule chargee du decou
page territorial 

- une cellule chargee de la forma-
tion 

3. Quel est Ie bilan de cette pre
miere annee de travail ? 

Au cours de cette premiere annee 

d'exercice (1993-1994), la Mission de 
Decentralisation a realise un important 
travail de conception legislative et de 
reflex ion strategique : 

A. LE TRAVAIL LEGISLATIF 

Le travaillegislatif de la mission de 
Decentralisation s'est biiti autour d'un 
premier texte-cadre propose 11 l'Assem
blee Nationale et adopte en fevrier 1993 
(Ia loi 93-08) qui determine les conditions 
de la libre administration des collectivites 
territoriales et reconnait les regions, Ie 
district de Bamako, les cercles, les com
munes rurales et les communes urbai
nes comme collectivites territoriales be
neficiantde la personnalite juridique et de 
I'autonomie financiere. 

Dans Ie prolongement de cette loi, 
la Mission a elabore des projets de textes 
fondamentaux qui organisent lefonction
nement d'une structure administrative 
territoriale comportant 3 echelons de col
lectivites decentraflsees : 

-Ie Code des Collectivites Territoriales; 

-Ie Statut du personnel des Collectivites; 

- les nouvelles attributions du represen-
tant de I'Etat dans les Collectivites Terri
toriales; 
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-Ia nomenclature budgetaire des Collec
tivites; 

- Ie Statut particulier du District de Ba
mako. 

B. LE TRAVAIL DE PREPARA
TION DE MISE EN OEUVRE 

Cette preparation a consiste a : 
- mener un certain nombre 

d'etudes relatives a la faisabilite de la 
decentralisation et a I' analyse des be
soins et des differentes options de mise 
en oeuvre: 

• une etude sur la programmation du 
developpement regional et local; 

• Une etude sur Ie foncier rural: 

• Une etude d'identification des be
soinsdeformationdeselusetdupei'sonnel 
administratif des collectivites; 

• Une etude sur les modalites de mise 
en oeuvre; 

• Une etude sur Ie decoupage territo
rial; 

• Une etude sur les ressources des 
. collectivites; 

- engager une strategie de communi
cation en vue d'informer, de sensibiliser et 
de mobiliser Ie pays : la faisabilite de la 
decentralisation n'est pas envisageable 
sans que Ie pays d'une manieregenerale 
et, plus particulierement, les acteurs qui 
devront la meltre en oeuvre (Etat, grou
pes politiques, organisations de la so
ciete civile ... ) ne scient reellement impli
ques des sa conception et sa prepara
tion. Cette strategie s'est articulee autour 
de la mobilisation de representants et de 
leaders de l'Etat et de la societe civile au 
sein d' espaces de collaboration etroite 
avec la Mission: 

• un Groupe de reference compose 
de representants de l'Etat etde personne
ressources de la societe civile se reunit 
regulierement avec la Mission de 
Decentralisation pour participer aux re
flexions de la Mission etvaliderles produits 
proposes au Gouvemement; 

• des Groupes Regionaux d'Etude 
etdeMobilisatJon(GREM)ontetecrees 
dans chaque region du pays avec des 
representantsdescomposantessociales, 
culturelles et economiques dominantes 
de la region, afin d'engager une dynami
que d'information et de sensibilisation 
des populations jusqu'a la base, et d'or-
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ganiser la participation des populations a 
lan3flexionetl'etudesurcertainsvoletsde 
la mise en oeuvre du programme; 

Des actions d'information sont ve
nues completer ce dispositif: 

o Des actions sur les medias (magazi
nes tele, articles de presse, emissions 
radios, spots d'informations tele et radio, 
emissions d'informatio~ tele et radio); 

o L'edition d'un joumal d'information et 
de reflexion redige par des personne
ressources d'horizons divers et diffuse 
gratuitement a travers tout Ie pays; 

o L'organisation de conferences-de
bats a destination de tous les cadres 
administratifs dans toutes les regions; 

oL'organisation d'ateliers nationauxet 
regionaux avec des representants de 
toutes les composantes politiques et so
ciales du pays; 

o L'organisation de seminaires de for
mation des elus et des membres des 
GREM; 

o L'organisation d'une tournee d'artis
tes comediens qui ont produit une piece 
theatrale sur la decentralisation; 

4 et 5. Pourquoi la Mission de 
D8centralisation a-t-elle ete pro
longee ? Pourquol est-elle de
sonnais rattachee a la Prima
lure? 

A I'issue de sa premiere annee d' exer
cice, la Mission de Decentralisation a ete 
prolongee par decret n° 94-051 , signe Ie 
26janvier 1994, pourunedureede 3ans, 
et s'est vue rattachee a la Primature. 
Avec pour objet d'assister Ie Premier 
ministre dans la coordination de I'action 
gouvemementale en matiere de mise en 
oeuvre de la politique nationale de 
decentralisation administrative. 

La reforme que la Mission de 
Decentm.lisation doit engager necessi
tera directement eVou indirectement 
I'implication et la coordination de tous les 
departements ministeriels. Elle necessi
tera egalement des arbitrages. Peut-il y 
avoir un niveau plus approprie que la 
Primature pour atteindre ces objectifs ? 

La Mission se voit ainsi confier une 
tache operationnelle de mise en oeuvre 
avec un rattachementinstitutionnel adapte 

Les instruments techniques de fa decentralisation 

en vue de pouvoir tenir .des elections 
municipales au courant du premier tri
mestre 1996. 

6. Quels sont les "Produits" of
ferts par Ie programme d'activi
t8s de la MOD de sa prorogation 
a I'horizon 1997 ? 

Les activites de la MOD ontelfectivement 
ete definies en une typologie parproduits. 
Etce pour mieux faciliter leur evaluation. 
Une reforme du genre, delicate et pro
fonde, necessite une methodologie sans 
faille, pour eviter de toumeren rond, pour 
avancer, pour etre a la fois probant et 
pertinent. 

Les "produits" Olferts par chaque cellule 
de la MOD sont ainsi : 

PROOUITS DE LA CELLULE "CREA
TION DES COLLECTIVITES" 

• T ransferts des competences 

• Principes de devolution des biens 
aux collectivites 

• Dossier sur la redefinition du role de 
l'Etat 

• Legislation domaniale et fonciere 

• Loi de creation des communes 

• Appui a I'organisation des elections 
communales 

• Evaluation de la mise en place des 
communes et mesures correctives 

PRODUITS DE LA CELLULE" DEvE-

, ,. 
;. '\ 

1-

M. Yaya MAGUJREGA 
(a droite), 

chef de 10 cellule 
de "Reorganisation" 

Terri/oriole organisant 
un micro-programme 

M. Saiaoll TOURE 
gauche) de I'ORTM . 

LOPPEMENT DES COLLECTIVITES 

• Transferts des ressources financie
res ( Loi des Rnances) 

• Etude sur I'impact de la 
decentralisation sur les finances publ~ 
ques 

• Etude pour une strategie d'appui des 
initiatives communautaires dans les 
communes 

• Programme-testd'appui de commu
nes existantes 

• Systeme de gestion et de controle 
. des communes 

• Methodologie d'amenagement du 
territoire 

• Programmation de developpement 

• Politique de promotion des petites et 
moyennes villes 

• Modalites de cooperation decentra
lisee 

• Perequation financiere 

• Systeme d'acces a i'emprunt ( credit 
communal) 

PBODUITS DELA CELLULE"FOBMA
TION ETSTAIUTDU PERSONNEL" 

'Transfertsdes ressources humaines 

• Elaboration d'une politique de forma
tion 

• Programme de formation civique 

• Programme d'information et de for
mation generale 

• Programme de formation specifique 
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* Fonnation continue ( elus et person-
nel des collectivites) 

* Formation inteme MDD 

* Suivi et evaluation 

* Statut et gestion du personnel 

PRODUITS DE LA CELLULE ''REOR
GANISATION TERRITORIALE" 

* Decoupage 

* Base de donnees et systeme d'inlor
mation 

7. La Mission arrive-t-ellea "ven
dre" la decentralisation aux par
tenaires au developpement? 

La preparation et la mise en oeuvre de 
la relorme de decentralisation ont lait 
I'objet d'un appui large de la part des 
Institutions de cooperation et des parte
naires au developpement depuis les de
buts de la Mission de Decentralisation. 
C'est ainsi que, outre Ie financement du 
personnel et des frais de gestion par 
I'Etat, Ie programme fait I'objet des princi
paux concours suivants : 

• CEE: 
Fonds d'etude (140 millions I cia); 
Assistance technique (300 millions I cia); 
Communication (120 millions I cia); 

• GTZ: 
Programme de lonnation 
(1,5 milliards I cia); 
Assistance technique 

M. Abouhacrine ASSADECK 
Chef de la cellule" Formation" 

• PNUO: 
Amenagement du territoire et Program
mation du developpement 
(250 minions I cia); 
Assistance technique; 

• FAC: 
Systeme de gestion, preparation des 
translerts (400 millions I cia); 
Assistance technique; 
Appui au lonctionnement de la Mission; 

• Suisse: 
Communication ( 10 millions I cia )'; 

• Pays-Bas: 
Fonctionnement des GREM 
(50 millions I cia); 

• CFO: 
Etude sur les ressources I des 
collectivites et sur Ie loncier 
( 50 millions I cia ); 

• USAID: 
Appui a des actions de lormation a . 
la base (30 millions I cia); 

• Canada: 
Creation et lonnation des GREM eide
coupage (260 millions f cia). 

De plus, certains partenaires se Sont 
montn9s interesses pour financer Ie hoUt 
des elections et du demarrage des cam
munes (CEE, USA/D, .. .). 

La Banque Mondiale, poursa part, se 

prepare a appuyer I'Etat dans I'exercice 
de ses nouvelles missions a travers son 
projet de refonne institutionnelle et de 
developpement urbain. 

8. En quoi reside l'origlnalitEi de 
la strategie de communication 
mise en place par la MOO? 

La realisation de la reforme de 
decentralisation n'est possible que si sa 
mise en oeuvre en est partagee par ceux 
aquielleestdestineecommeauxacteurs 
de sa realisation. II en va de la reussite du 
programme comme de celie de la de
mocratisation. Le lancement du pro
gramme de decentralisation ne peut des 
lors consister seulement en I'elaboration 
de teXles de loi. II doit egalement consis
teren un vaste programme d'infonnation, 
de sensibilisation, de fonnation et de 
mobilisation afin de donner aux popula
tions les moyens de s'approprier Ie pro
gramme dont ils devront etre les acteurs. 

C'est dans ce sens que la Mission de 
Decentralisation a engage une strategie 
de communication integree a la prepara
tion de la faisabilite de la decentralisation. 

Ce programme poursuit les objectifs 
lies suivants : 

• faire connaitre et comprendre Ie 
projet de decentralisation a tous les ma
liens; 

• mobiliser les populations pour la 
preparation de sa mise en oeuvre (dont la 
preparation des elections communales); 

• impliquer et preparer les populations 
pour qu'elles soient capables d'assumer 
les responsabilites qui leur sont «ren
dues». 

Ce programme de communication 
s'organise autourde la creation de Grou
pes Regionaux d'Etudes et de Mobilisa
tion dont les actions seront appuyees et 
prolongees par un programme d'infor
mation, de sensibilisation et de fonnation 
a travers differents medias : television, 
radios (nationales et locales, publiques et 
privees), presse, edition, circuits de d~
fusions et de fonnations rurales, ateliers, 
conferences et actions culturelles. 

Ce travail de communication participe 
ainsi directement a un travail 
d"'apprentissage" de la democratie. Les 
rapports au pouvoir et a la gouvernance 
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relilVent de systemes de valeurs et de 
reflexes culturels varies qui different se
Ion les ethnies et qui n'ont actuellement 
pas integres I' essence et Ie mode de 
fonctionnement du pouvoir confi8 a tra
vers un processus electoral. Celie situa
tion cree une rupture entre lasoijde liberte 
etd'autonomiedespopulationsdansleurS 
regions et Iocaittes et I'organisation de
mocratique modeme qui implique trans
parence, responsabilisation, participa
tion et suffrage universel.lI s'agtt de faire 
la reforme avec les populations afin 
qu'ellespuissentl'adapterselon leur mode 
de pensee, leur culture et leurs espoirs. 

9. Enquol consisteleprlncipede 
progresslvite adopte dans la 
mise en ceuvre de la 
decentralisation? 

Le travail de concertation initi8 des Ie 
depart a permis de faire la preuve de la 
pertinence, voire de I'urgence de la 
decentralisation. Au-dela de celie unan~ 
mite sur Ie fond, la question du rythme et 
de la strategie de mise en oeuvre semble 
etre une des preoccupations majeures 
des populations, a savoir la necessaire 
progressivite et la prudence dans I'enga
gement de la reforme. Celie notion de 
progressivtte recouvre deux contenus 
differents: 

a) uneprogressivite geographique, 
sorte de decentralisation «ala carte" qui 
consisteratt a decentraliser d'abord les 
portions de territoire qui sont pretes et a 
garder en allendant Ie statu quo pour les 
portions non decentralisees. La Mission 
de Decentralisation estime celie appro
che inconcevable pour les raisons sui
vantes: 

* En taisant coexister des executifs 
Iocaux. elus aux cates de ceux designes 
par I'Etat, celie option entralne des 
complicationsadministrativesquipeuvent 
rapidement compromettre la reussite de 
la decentralisation. C'est d'ailleurs celie 
demarche qui a prevalu jusqu'a present, 
avec lacreation de quelques communes 
suivant des criteres dont la pertinence 
resteaprouver,dEicrocheesd'uncontexte 
legislatif, reglementaire et institutionnel 
adapte, et qui sont dans une confusion 
permanente de competences et de roles 
par rapport aux structures administrati
ves deconcentrees; 

Les instruments techniques de fa decentralisation 
* II appara1t extremement difficile de 

determiner des criteres objectifs et leur 
mode d'evaluation pour decider que telle 
ou telle localite est "prete,,; . 

*11 semble impossible d'organiser par 
exemple une fiscaltte ou une politique et 
des instruments de developpement "a 
deux vttesses"; 

Ces quelques remarques ont notam
mentmotivelaMissiondeDEicentraiisation 
a opter pour une Decentralisation glo
bale, c'est-a-dire sur I'ensemble du terri
toire, mais neanmoins progressive 
(progressivtte materielle). 

b) une progressivtte materielle qui si
gnifie que I'ensemble du pays va a la 
decentralisation mais de maniere pro
gressive, ceci de deux fayons : 

• Par la creation d'abord et avant 
tout des communes rurales et urbal
nes sur tout Ie terrltoire. 

Les communes sont les collectivites 
de base du nouveau systeme adminis
tratif; la creation des autres niveaux de 
collectivttes terrttoriales sera ensuite or
ganisee en accord, avec la participation 
et selon les choix des elus des commu
nes; 

• Par une progresslvite et une 
contractuelisation dans Ie rythmedes 
transferts des competimces de l'Etat 
vers les communes en fonction des 
spEiciflcltes de chaque localite (capa
ctteshumaines, techniques etfinancieres). 
Par exemple, I'enseignement primaire 
qui est du ressort communal ne peut etre 
transfere a une commune qui ne s'estime 
objectivement pas encore prete de I'as
sumer. 

M. La,,,,,re, 
BOUARE 

Chef de la cellule 

des 

Ce choix strategique qui doit etrecom
pris de taus et qui fera I'objet d'actions de 
communication specifiques est d'ailleurs . 
conforme ala loi 93-008 et au projet de 
Code des collectivttes. 

10. Quelies sont les perspecti
ves offertes ? 

La Mission de Decentralisation a elabore 
un programme d'actions detaille qui 
s'articuleprincipalementautourdespoints 
suivants pour les douze mois a venir : 
• Preparation des transferts de compe
tences et de ressources avec les Ministe
res les plus directementconcemes (Edu
cation, Sante, Developpement Rural, Fi
nances, Fonction Publique, Urbanisme, 
Travaux Publics, etc 
• Mise en oeuvre du decoupage terrttorial 
pour la constitution des communes rura
les et urbaines sur tout Ie territoire. 
• Preparation des competences et des 
moyens pour assurer les formations. 
• Prolongement du travail de conception 
legislative, reglementaire et 
methodologique (foncier, personnel, 
amenagement du terrttoire, programma
tion du developpement, gestion des res
sources, fiscalite, acces a I'emprunt, 
perequation, ... ). 

Toutcetravalldoltpermettrede 
tenlr les elections municlpales au 
courant du premier semestre de 
I'annee 1996 et demarrer alnslles 
premieres communes. 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
" : 

Lei Groupes Regi.onaux 
" 

d'etude et de Mobilisation 
Instruments techniques originaux de fa decentralisation malienne, 

fes GREM en sont fes principaux supports en matiere de communication 

L' ORIGINALrrE du proces- de Decentralisation, I'action de demembresenviron,ils'agitd'unensem
susde mise en ceuvre de la concertation et de reflexion au niveau des ble coherent, credible et representatif de 
decentralisation au Mali re- populations, et ce jusqu'au sein du vi~ laregiondanssesdifferences.Undouble 
side dans la creation des lage, pour ainsi vehiculer l'information criteredeselectionpresideau recrutement 

GREM. Crees sur I'ensemble des 8 re- dans les deux sens. deses membres, Ie second garantissant 
gions de la Republique, iI s'agit de re- _ Participer a I'organisation d'ac- lacredibilitedu postulant: levolontariatet 
seaux d'individus, donc de groupes tions precises de la Mission de I'accord de la majorite des rnembres du 
informels constitues d'hommes et de Decentralisation, notamment en matiere GREM. 
femmess'interessantparticulierementau de formation; Au fur et a mesure de I'evolution de 
programme de decentralisation, y adhe
rant bien entendu, et prets a participer a 
sa preparation et a sa realisation. 

Les criteres de selection de ces hom
mes et hommes tiennent compte egals
ment de la representation des compo
santes geographiques, ethniques, 
sociologiques, culturelleseteconomiques 
de la region. 

Les GREM agissent en veritables re
lais regionaux de la Mission, en reseaux 
de mobilisation des populations autour 
des produits de la Mission de 
Decentralisation. Leur tache est de : 

- Mobmser, dans les regions du 
pays, toutes lespersonnes desireuses 
de participer, de fagon responsable, ala 
decentralisation; 

-Organiser, avec etpour la Mission 

MO·.~E ...rUff 

Cft" 

r-A'" ,J/S. 
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- Accompagner Ie processus de 
decentralisation, en tant qu'instruments 
de sa mise en ceuvre, jusqu' a son teime. 

La creation des GREM est assures, 
dans chaque region, par un formateur 
choisi par la Mission. Ce demier propose 
ensuite a la Mission un noyau , une es
peee de bureau associatif dont Ie role est 
de donner au GREM une certaine ossa
ture malgre son caractere informal. ' 

, 

Les membres du GREM, comme du 
noyau, Ie sont a titre gratuit et volontaire. 
Seules les activites sont financees. ' 

Une fois constitue, la premiere tache 
du noyau, sur Ie plan organisationnel,"est 
de proceder a la mise en place cfun 
Groupe restreint du GREM au sein,de 
cedemier. Comprenantunequarantaine 

I ( 

son action, Ie groupe restraint forme un 
Groupe elargl du GREM, qui donc est 
un 'Produit de son travail, tout Malien 
etan~ ponctuellement ou dans la duree, 
membre potentiel du Groupe elargi. 

A ce jour, les GREM ont ete crees 
dans les 8 regions du pays. Dans les 5 
regions du Sud, tous les GLEM de cercle 
ont ete crees, sauf dans certains cercles 
incluant la capitale region ale ou ils ris
quaientde faire double emploi, comme a 
Segou par exemple. 

Dans les regions du Nord, la situation 
estassezdifferente. Lamise en place des 
GREM s'est faite autour et avec I'appui 
des Equipes Mobiles du Commissariat 
au Nord. Ces demieres sont d'ailleurs 
devenueslesnoyauxdesGREM. Etcelle 
des GLEM n'a pu etre assuree, hormis 2 
cercles dans la region de T ombouctou et 
un cercle a Kidal. 

Comme on Ie voit done, Ie GREM 
revendiqueson caracterelnfotmel. Mais 
la tache qui a motive sa creation etant des 
plus complexes, illui a fallu un minimum 
de structuration. 

La reside du reste la premiere derive 
qui Ie guette : Les GR EM ,creant des 
GLEM qui, a leur tour, mettent en place 
des GAEM ( au niveau des arrondisse
ments), Ie dangerexiste de la reproduc
tion d~une structure bureaucratique li
neaire, avec subordination hierarchique 
entra des echelons superposes. C'est-a-

I -;;-fH;. ' diredonc,cequiseraituncombled'ironie, 

, ====================================~==================~;e:xa~c~te~m~en~t~l'~aspec~~t~a~c~o~m~'g~e~r~da~n~s~I~'o~~ 
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ganisation administrative actuelle. Dans 
leur grande majorite, les GREM ont fort 
heureusementfa~ce diagnostic. En outre, 
la tentation est grande pour Ie GREM de 
s'accaparer d'un certain ''pouvoir'' dans Ie 
domainedeladecentralisation,alorsqu'au 
contraire, sa mission est d'amener les 
populationslocalesaprendreconscience 
que Ie pouvoir en question est leur. 

Une deuxieme derive existe, mise en 
evidence par la Mission elle-meme : la 
motivation liee au perdiem. Cette tare est, 
helas, peut-etre celie la plus largement 
partagee dans Ie pays ace jour. Ellen'est 
donc pas propre aux GREM. II convient 
cependant de la reduire au minimum. 
Chose a laquelle la Mission s'emploie en 
ne finanyant que des actions directes et 
operantes, en ne renouvelantlesdotations 
financieres mises a la disposition des 
GREM qu'apres justificatifs probants. 

Relations avec 

I'administration 
Reste I'epineux probleme des rivalites 

entre ces structures informelles et I'adm~ 
nistration. C'estla, anotre avis,le probleme 
Ie plus serieux auquel se heurte la stra
tegie de mise en ceuvre de la 
decentralisation reten ue par la Mission 
de Decentralisation. II s'ag~d'unveritable 
pari. Comment faire de sorte que I'admi
nistration accepte vralmentl'existencede 
groupes informels charges de mobiliser 
les populations autour d'une 
problematique de reforme aboutissant a 
une nouvelle distribution de ses pouvoirs 
anterieurs, distribution fondee sur une 
idee de repartition? 

Avrai direcette rivalite apris, au mains 
au depart, une forme de mefiance ( et 
parfois meme de defiance) reciproque. 
Cette incomprehension de depart s'est 
toutefois amoindrie avec Ie temps. D'une 
part, parce que des agents de I'adminis
tration, notamment de ses services tech
niques, membres des GREM entantque 
personnes ressources, ontconstitue des 
mediateurs de fait D'autre part, dans 
certaines regions (c'estlecas a Segou), 
I'administration de commandement, cad 
Ie Gouvemorat, est represente dans Ie 
GREM par un administrateur civil. De 
plus, les personnels d'autorite ( Com
mandants de cercles et d'arrondisse-

Les instruments techniques de fa decentralisation 
ment) ont participe aux ateliers de forma
tion organises par la Mission de 
Decentralisation. Ce qui a perm is une 
mise a niveau oonefique en matiere d'in
formations. 

Cette mefiance s'est donc amoindne, 
mais ne s'est pas totalement estompee. 
II importe de ne point I'oublier. 

Resultats 
Les eftets lies a la dynamique des 

GREM sont aisement perceptibles. 

lis ont en eftet porte au sein des popu
lations locales Ie debat et la reflexion sur 
la decentralisation, sans les pesanteurs 
etcraintes liees a une action du comman-

dement administratif. 

lis ont touche, positivement ou 
negativement mais concretement, les 
acteurs incontournables de la 
decentralisation: I'administration terr~o
riale, les partis politiques, les services 
techniques cl9concentresou non de l'Eta!. 
II en a resulte la preparation du terrain 
pour I'adoption du Code des Collectivites 
Territoriales par l'Assemblee Nationale. 

lis ont permis de dispenser, directe
ment ou indirectement, une politique ori
ginale de formation de personnes res
sources dans les regions. 

En un mot, ils ont permis a la societe 
civile de se saisir d'un projet de societe et 
de s'y impliquer. 

Le GREM de 8egou 
en action 

L' ORSQU'EN cette joumee de novembre 1993, Monsieur Oumar 
SANTARA, Junste et jeune operateur economique, reussit, apres de 
nombreux et patients contacts indMduels, a reunir des hommes et 
femmes de sensibil~es et d'horizons divers, aux fins d'entretiens sur la 

reforme de I'administration malienne, iI eta~ loin de s'attendre a la reaction de ces 
demiers. Des qu'il eut en eftet fini d'exposer, en termes d'imminence,la philosophie 
du projet de decentralisation en cours, la salle de reunion se vida quasi immediate
men!. "Mais, c'est a un veritable coup d'Etat que tu nous appelies, jeune homme ! " 
lui firent remarquer ses interlocuteurs, avant de s'en aller. 

Cette anecdocte, qui a accompagne la naissance du premier Groupement 
d'Etudes etde Mobilisation (GREM) du Mali, celui de la region de Segou, reflete en 
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soi une double symbolique. 

D'une part, elle atteste que la 
decentralisation projetee au Mali rompt 
aveccesmesuresartificielles,superficiel
les, ces reformettes tres souvent bapti
sees "decentralisation" 98. et la, mais qui 
ne chan gent en rien de bien profond la 
gestion etatique des hommes et du ter
ritoire. Car, dans un sens, les invites de M. 
Santara ne s'y sont pas trompes.1I s'agit, 
dans Ie cas d'especes, eten realite, d'une 
veritable rupture d'avec tout ce qui s'est 
passe jusque laen la matiere, tantsous la 
colonisation que sous les deux republi
quesqui lui ontsuocede. Le jeuneSantara 
leur proposait, tout simplement, non 
seulement d'adherer a la definition d'un 
nouvel Etat, mais d'en etre les 
propagandistes actifs. 

D'autre part, elle met en lumiere ce qui 
singularise Ie processus malien de 
decentralisation : Sa strategie de com
munication repose, non pas sur I'admi
nistration elle-meme, ni meme sur les 
techniquesdecommunicationclassiques, 
mais sur la societe civile. Elle part du 
principe qu'il est difficile, voire impossible, 
pour une administration laissee a elle
meme, et toute seule, de faire partager 
parlespopulationsunereformedugenre, 
bouleversant de fond en comble sa pro
pre organisation. D'oll I'idee d'utiliser 
comme support de communication ac
tive, c'est-a-dire ayant pour objectif 
d'amener les populations a s'impliquer 
concretement au processus de change
ment, des groupes informels choisis au 
sein de la societe civile, mais recevant 
une solide formation dans ce sens. Et 
bien motives. Voila ce qui explique la 

( 

tenue de cette premiere reunion d'infor
mationaSegou,sanspresenced'aucune 
structure du commandemEmt adminis
trati!. 

La reaction des participants a cette 
premiere reunion de Segou devient.,des 
lors, comprehensive: Parler de changer 
de type d'Etat en I'absence des repre
sentantsdeI'Etat!N'est-cepasassimilable 
a une tentative de coup d'Etat? 

UnGREM 

de quatre cents membres 
Une fois cet obstacle leve, une fois la 

popUlation rassuree sur la conformite de 
I'entrepnse du jeune Santara avec les 
decisions, tantde la Conference nationale 
tenue a Bamako durant la periode dite de 
"Transition", que des automes legales de 
la Ille Republique, Ie GREM put rapide
ment se constituer. D'autant plus facile
ment qu'auparavant, de nombreuses 
personnes, choisies en fonction de leur 
connaissance des milieux et de la region, 
ouparcequeleadersd'opinionooneficiant 
d'un impact sociologique manifeste, 
s'etaient laissees tenter par cette 
decentralisation que M. Santara defendait 
avec tant de passion. Et qu'en outre"la 
propagande, notamment des demieres 
annees de la seconde republique, faJb
rable a la decentralisation ( tradufte au 
concret, il est vrai, en termes de gesti9n 
locale d'une grande part de la TDRL ), 
avaft porte. 

Ainsi donc , ont ete contactees en vue 
de la constitution du GREM, des per
sonnes ressources travaillant dans les 

A. \ s., c....f-(E~\.E.
~'s..w S.uR' 

services techniques deconcentres au non 
de l'Etat, des personnes ressources de la 
societe civile n'appartenant pas a I'adm~ 
nistration, tous les Partis politiques de la 
region, les chefs religieux, parens, chre
tiens, musulmans, les organisationssocio
professionnelles ( Chambre de com
merce, Chambre d'agriculture ). Et Ie 
GREM de Segou compte aujourd'hui 
environ 400 membres. De surcroit, dans 
tous les cercles de la region, a I' exception 
(voulue) du cercle de Segou, des GLEM 
( Groupements Locaux d'Etude et de 
Mobilisation) ontvu Ie jour,prolongeant, a 
un niveau plus local, I'action de 
sensibilisation et de mobilisation. 

Decetensembie, etdans uneseconde 
phase, un noyau a ete mis sur pied. 
Constitue de 12 hommes et femmes 
choisis en fonction de leur objectivite, 
compte non tenu de leur coloration pol~ 
tique, Ie noyau du GREM joue en fait Ie 
meme r61e qu'un bureau associatif, as
surant donc au groupe un minimum 
d'organisation et de structuration qui lui 
permette d'asseoir un programme d'ac
tivites. Cequi presente en outrel'avantage 
de facilfter une evaluation d'impact. 

Ce systeme d'organisation permet au 
GREM de Segou de rester une structure 
informelle souple, capable de s'adapter 
aux besoins et attentes des populations, 
aux realftes socio-economiques et cultu
relies de la region. Echappant ainsi au 
danger de bureaucratisation. C'estacette 
seuleconditionqu'ilreussiraaremplirson 
r61e d'interlace entre la Mission de 
Decentralisation et les populations loca
les,servantdesupportdecommunication 
dans un sens, et de consultation dans 
I'autre. 
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Les instruments techniques de fa decentralisation 

Trois responsables du 

GREM de Segou expliquent Ie GREM 

• 
• 

Monsieur Oumar Santara, fondateur du GREM 

,. 

M. SANTARA 

Comment vous y e/e~vous pr/s pour 
mettre sur pied Ie GREM 5egou ? 

Lorsque MM Ousmane SY ( Chef de la 
Mission de Decentralisation ) et Olivier 
DONNET (ConseilierT ehniquechargedela 
Communication) m'ont demandS de creer 
un GREM a 8egou, il etait dairement defini 
queeettestructuredevaittoucheriemaximum 
de personnes (Xlssible et ee de tous les 
horizons, sans aucune esp8ce d'exdusive. 

J'aidoncpriscontactavecdespersonnes 
ressources de eertains services techniques 
de I'Etat et des personnal~es de la region, 
notamment eelles qui ont beaucoup de 
contacts avec les (Xlpuiations rurales. J'ai 
egalement pris contact avec les partis poIi
tiques implantes dans la region. T ous les 
partis, sans tenir compte de leur degre 
d'implantation. J'ai egalementfa~ appeI aux 
conireries religieuses, en partiruierauxchefs 
religieux. Tous, animistes inclus. Et, enfin,j'ai 
touch9 les ol]'Janisations socio-profession
nelles, notamment la Chambre de Com
merce et la Chambre Regionale d'Agricul
ture. 

Avec tous, individuellement ou en reu
nions organisees a eet eifet, j'ai discule de la 
philosophie, des principes et enjeux de la 
d9centralisation, tout en leurdemandant s'ils 
semient prets a s'investirdans un processus 
de mise en oouvre de la decentralisation. 

Forts de I'interet fX>Ur la decentralisation 
d'un nombre assez appr9ciable de ces per
sannes, nous avons pu realiser, en novem
bre 1993 et de concert avec la Mission, un 
atelier rBgionai qui aboutij a la fonnation 
eifective du GREM de 8egou. 

T res rapidement, il a fallu degager de eet 
ensemble un groupe plus r9du~, constfue 
d'hommes et de femmes a(Xllitiques dans Ie 
sens d'obj~s, sachantfaire fi de leur colo
rationpolitique.Cegrouper9duit,nousl'avons 
appele Ie noyau du GREM. II comprend 12 
personnes, essentiellement des notabil~es 
et des leaders d'opinion. 

Dans ee noyau on retrouve egalement 
les differences de sensibil~e qui ont guioo a 
la creation du GREM. On y retrouve : 

M. Seydou TALL, notable, Chef reiigieux 
et Professeurde Medersa, tres influent dans 
tous les villages s~es au Sud-Ouest de 
S9g0u, surla route de Bamako. La condition 
sine qua non qu'il a mise II sa participation a 
ete que eela ne soil absolument pas une 
action poIitique. 

M. Marouf DIARRA, notable, en r9a1~e Ie 

ChefcoutumierdeSBgou,issudeladescen
dance royale, tres respecte, tres 
charismatique, tres influent dans les villages 
dusud. 

Feu Gaoussau Dembele, aujourd'hui 
00c9d9. C'e~le President des Piicheurset 
des Chasseurs de SBgou.1I eta~ du quartier 
Samono, appartenait a une grande famille 
de cpnnaissances esoteriques. II e~ Ie 
Doyen du Noyau. II jouait en fait Ie role de 
facilMteur lors des reunions du GREM. 

M.MohamedLamineDi~e,enseignant, 

originaire de SBgou, a longtemps servi dans 
Ie Macina. II a une partaite connaissance de 
la region. II a ets membre de I'ancienne 
jeunesse USRDA, puis a beaucoup !ravaills 
au niveau de la sensibilisation au sein de 
I'UDPM, il a enonnementdecontactavecles 
villages. 

M. Ahmed Coulibaly, jeune diplome, tres 
dynamique, representant les cfiiferents GIE. 

M. Madani NIANG, enseignant, fait partie 
de la Jeunesse Active de S9g0u, Conseiller 
municipal. 

M. Cheick O. SOW, ancien chauffeur de 
I' "Operation Riz 8egou" , frequente tres 
assidument les grands notables de 8egou, 
tres respects ici II 8egou. 

M. Sou SY, Jeuhe diplome, assura~ Ie 
Secretariat Pennament du GREM. II est 
aujourd'hui responsable du Contentieux a la 
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COMATEX. Ses nouvelles acitivites lui pre
nant tout son temps, il a quitte Ie noyau. 

M. FarabaSAMAKE, Ex gestionnaireala 
COMATEX, iI nous etaittres precieux de par 
ses contacts olNriers. Mais il n'est plus avec 
nous, residant actuellement a Bamako. 

Mme NIANG Tata KONE, Enseignante, 
chargee d'alphaootisation lonctionnelle en 
milieu rural dans la Oirection Regionale de 
I'Education. Elle s'occupe en plus de la Cel
lule de Scolarisation des Filles. Elle nous est 
doneprOCieusea3titres: Entantquefemme, 
en tantqu'alphaOOtisatrice, en tantque char
gee de I'ooucation des lilies. 

Mme OIARRA Kadiatou SAMOURA, 
alors de I'Action Cooperative, tres branchge 
sur les villages de la region, une mine de 
renseignements sur la mentalite dominante 
dans les villages, sur les preoccupations 
quotidiennesdespaysans. Actuellementelle 
est la Coordinatrice regionale pourla promo
tion des Femmes. Et une recommandation 
de la MOO demande I'integration de ces 
Coordinatrices dans les GREM. Getait deja 
Ie cas pource qui nous conceme. 

Mme Oembele Tata Thiero, Aide
soignantetres influente dans les vieux quar
tiers de Segou. Sa simple participation a 
valeur strategique. 

M. Chaka Traore, ferrailleur, 08leguea la 
Chambre d'Agricullure, un jeune, tres dyna
mique, President d'un GI E dequartier, mem
bre de la Coordination des G IE de la region. 
II est en outre tres disponible. 

Et enfin, moi-meme, operateur economi
que de mon etat. 

Naus avons donc veille a ce qu'il y ait un 
eventail tres olNert, forme de notables, de 
jeunes, de ruraux, delemmes, chacun avant 
sa coloration pclitique mais acceptant de ne 
pas la mettre en exergue, chacun etant 
caracterise par sa propension a toucher une 
categorie specifique de personnes. 

Ce noyau une lois installe s'est mis au 
travail qui consistait d'abord a preparerl'ate-

lier regional de S9gou. 
Puis une reunion du GREM avant ras

semble pres de 85 personnes a decide de 
mettre en place un Secretariat Permament 
de 5 membres, appartenant au noyau mais 
81u en assemblee. Cette structure piuS Ia
gere, s'appuyant sur Ie GREM et non ~ur Ie 
noyau, legitime par son mode de designa
tion, nous a permis de gagner en efficacite. 

Oil en etes-vous dans la constitution 
des GLEM? I 

AudepartnousvaulionscreerdesGLEM 
au niveau de taus les cercles, des GAEM au 
niveau de taus les anondissements, des 
GLEM au niveau de tous les villages. Naus 
avons effectivement cree des GLEMI, au 
niveau de tous les Cercles de la region et au 
niveau de certains arrondissements, a I'ex
oeption du Cercle de S9gau OU, rapidement, 
une certaine lourdeur est apparue. De la(:on 
generale du reste, cette structure GREM
GLEM-GAEM etc ... est apparue trap laurde 
a manier. Nous avons done quelque peu 
evolue. 

Par exemple au niveau du Cercle' de 
S9gou, nousavons decide d'arreterde creer 
des GLEM, et en leur lieu et place, de 
oonserver les noyaux, puis de rechercher 
des personnes ressources dont nous, en 
tantquestructuredu G REM, nous appuyons 
les actions de sensibilisation dans leur loca
lite de residence. Plusieurs de ces perse;,,
nes sont d'ailleurs membres du GREM. Rar 
cebiais, nousavons pufaire Ie travail aupres 
de tous lesanondissements. Et merne, dahs 
Ie cas particulier de I'arrondissement de 
Sansanding, aupres de tous les villages qui 
tous, I'un apres I'autre, ont "'I'U la visite du 
GREM. 

Peut-on faire un premier bi/an de votre 
action? ' 

Par rapport au chronogramme de la Mis-

sion de D9centralisation, nous avons r9ussi 
alairedesateliersdedeuxjoursauniveaude 
tous les cercles de la region. Et aujourd'hui, 
nous en sommes a la phase de oonstitution 
des Commissions de decoupage. Nous 
avons pu constaterque les Commissions de 
d8c0upage des cercles de Baraouelli et de 
S9g0uontetemisessurpied.Nouspouvons 
affirmer que tous les cercles ontfait de 
meme, cependant nous sommes entrain 
d'en faire Ie constat, cerccle parcercle, deci
sions de creation ilI'appui. Et a partir de juin 
nous proc9derons de meme pour les equi
pes d'arrondissement, veritables organes 
de pilotage des concertations villageoises 
qui auront pour but de proc9dera la constitu
tion des communes rurales et U/baines. 
Vaus saveZ que Ie principe de base de ce 
decoupage communal consiste en des 
regroupementsvolontairesdesvinages,avec 
Ie cas emeant conciliations, ou merne ar
bitrages. C'est.a-<lire qu'on parle de decou
page, terme techniqueconsacreparl'usage, 
mais qu'il s' agit en realite de regroupement. 

En lait c'est Ie sucoes au 1'0Chec de cette 
phase essentielle de la mise en O9lNre de la 
decentralisation qui constituera Ie bilan reel 
de notre action. O'autant plus que celle-ci ne 
prendra pas fin avec la mise sur pied des 
commissions de d9c0upage. L'action de 
sensibilisation continuera. 

Nous en sommes donc a la phase de 
constitution des commissions de de
coupage du territoire en communes. 
Lacreation des communes doitdeve
nir une realite pour au plus tard 
cJecembre 1995, afin que les elections 
munlcipales de mars 1996 concer
nent I'ensemble des quelques 700 
communesquiserontmisesenplace_ 
Pensez-vous etre dans les temps ? 

Vu Ie travail mene sur Ie terrain, je ne 
pense pas, au stade aU nous en sommes, 
que les concertations villageoises consti
tuent un vrai probfeme. En definitive,le choix 
desregroUpementsappartientexdusivement 
aux villageois eux-memes. Ce n'est ni du 
domaine de la commission, ni de celui du 
GLEM, ni de celui de laMission. Et d'apres 
I'engouementquelespcpulationsontpourla 
decentralisation, d'apres les missions qui 
leurseront confiees, il y aura certes de petits 
problemes, mais Ie besoin de developpe
mentquelespcpulationsexprimentalabase 
sera Ie plus fort. A mon avis lesconcertations 
villageoises se passeront beaucoup plus 
lacilement qu'on ne POUJTait s'y attendre. 

Vausmepermettrezderectifiermechose. 
J'entends dire, '" et la, que nous nous 
promenons avec nos d9c0upages en po-

Suite page 25 
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Les instruments techniques de fa decentralisation 

Monsieur Mamadou Lamine Diakite 
Membre du Secretariat Permanent 

~- -
M.DIAKITE 

Ouels sont les problemes les plus 
recurrents que les vfllageols vous 
posent lorsque vous leurexpllquez la 
decentralisation ? 

T lUis problemes reviennenttres SOLNen!: 
Le problema de ressources, Ie probleme 
domanial et Ie mode d'election des elus 
locaux. 

Premier probleme : Las ressources. 
L'Etat necherche-H pas a seOOchargarsur 
neus ? Qui va payer les fonctiomaires des 
CoIlectivites? Si c'es! nous, comment allons
nous generer les ressources necessaires ? 

Cesquestionsreviennent, infailliblement, 
lors des rencantres villageoises. Generale
ment, les explications que nous leurfoumis
sons, sur la base de la neLNeile legislation 
des CoIlectiv~es locales, suffisent pour les 
rassurer. Cequi pose Ie probleme de la mise 
a niveau des gens charges de les infonner. 
Nous en prof~ons pour insister, d'une part, 
surlaprogressiviteduprocessusdetransfert 
des competences, qui ne se fera pas en un 
seul jour, qui tiendra compte des possibil~es 
reelles, at, d'autre part, surla n9cess~e pour 
les Collectiv~es Tenitoriales de degager des 
ressources additionnelles locales. Done, il 
faut qu'ils s'habiluent a I'idee qu'ils auront a 
lever de nOlNeaux impi\1s et taxes, dont Ie 
mode de perceplion et d'utilisation change
ront, bien entendu, par rapport 11 ce qui se foo 
actuellement. 

En general, ce message passe bien. 
Mais il faut etre tres direct. II ne faut surtout 
pas de verbiage. II ne faut pas donner I'im
pression de cacher quelque chose. Lors
qu'un aspect du probleme est encore au 
stadede reflexions, il faut Ie dire, et enprof~er 
pour sollimer leurs points de vue. 

Deuxieme probleme : Ie probleme do
manlal. Ce probleme es! beaucoup plus 
delicat. Ne sera~-ce que parce qu'il sera 

rarement pose franchement, mais de biais. 
Par exemple, certains villageois des terres 
ger8esparl'Operation Rizvousdiront: "Est
ce que nous serons proprielaires de 005 

rizieres? "Ce qui, decrypte, signifie en fa~: 
Est-ce que les rizieres nous reviendront ? 
Est-ce que nous pourrons revoir, en toute 
SOlNerainete, leurs criteres d'allribution? Et 
even!uellement privilegierlesgens du pays? 
Peut.etrememechasserlesmadinsetautres 
allogenes qui s'y sont installes, d'aucuns 
avans:ant merne que Ie Commendant d'ar
rondissement leur a donne les meilleures 
terres. 

Dans certains cas, on pose Ie probleme 
des forels dassees. Pourra-H:m d8c1asser 
certaines forels sur lesquelles on pou~ 
ballre des records de rendement en cutture 
d'oignons? Certains paysans nous ont pose 
celie question. 

La egalement se pose Ie probleme de 
I'aptitude du communicateur a comprendre 
lesdessousdesquestionset1l y r8p0ndrede 
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che. II n'en est rien. Nous n'avons que des 
references, un guide. II appartient aux popu
lationselles-memesdesed8tenninersurles 
regroupements communaux auxquels ils 
voudront appartenir. Notre rOle se lim~e, 
aides en cela par les services techniques, 11 
trDlNer des pOles de concertation. 

Alors, serons-nous prets pour les elec
tions de mars 1996 ? 

C'es! une question de volonle politique, 
dedisponibl~edesagenlsdel'administration 

membres des commissions da d9c0upage 
et des moyens mis a la disposition des 
GREM. 

Les commisions de decoupage sont des 
commissions techniques. Elles sont consti
!uSes par des gens qui ne font pas que cela. 
Mais si la volonte politique existe, et tend 11 
donner la priorite a celie tAche, il sera tout 11 
fa~ possible de respecter la date butoir de 
d9cembre 1995, 11 laquelle un projet de loi 
portant reorganisation globale du tenitoire 
pourra etre soumis au vote de I'Assembioo 
Nationale. Des lors, les elections municipa
les pourraient avoir lieu en mars 1996. 

Jerepetequeleproblemees!moindreau 
niveau des villages. Certains villages onI 
meme deja anticipe sur I'operation de 
regroupement. En outre plusieurs etudes 
monographiques sur les communautes 
existent cteja. II sufl~ de les mettre a la 
dispositiondescommissionsded9coupage. 

En ri3a1~e les problemes risquent plutot 
de venir de I'exterieur. Notamment de ma
dins qui ont rompu il y a belle lurette avec Ie 
village, et qui vonl tenter un come back OOS 
qu'ils r8aiiseront qu'il y aura de nOlNeaux 
poLNoirs a prendre. 
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fa\XX1 correcte. La region de S8gou est 
favorisee par Ie faft qu'on peut s'exprimer 
partouten Bamanan, tout Ie monde ou pres
que pratiquant au moins un bi~anguisme 
incluant Ie bamaman. 

Ce probleme de devolution des rizieres 
ne se posera pas, 11 mon sens, dans les 
zones Office du Niger. Pour la simple raison 
qu'il y a eu une relecture des criteres d'altri
butiondanslesensdelapriseencomptedes 
points de vue des villageois. 

Ne pourrait-on pas envisager des 
contrats-plansa passer entre I' Etat ou 
ses dernembrernents et les Collectivi
tes territoriales, des leur creation, en 
vue de trouver solution a ces proble
mes? 

Tout-Moo! Car de fa\Xln generale, les 
questions domaniales sont particulierement 

epineuses, au point d'ailleurs de depasser 
les prerogatives d'une Mission. Et il ne fau
draft pas que la decentralisation soil I'occa
sion du reveil de certains vieux demons qui 
sommeillent. Mais d'un autre cOte, si oes 
problemes existent reellement, il faudra bien 
s'employer 11 les resoudre un jour ou I'autre. 
Les tenir continuellement sous Ie boisseau 
n'est pas fOrc8ment porteurd'un aveni~paci
fique. La notion de Contrats-plans pounail 
effectivement constituer une solution d'at
tente, letempsde reunir les oond'rtions d'etu
des sereines at en profondeurde oes proble
meso 

T roisieme probleme : Ie mode de scru
tin. Le parti qui sera majoritaire va-t-il tout 
accaparer? Va-t-il foumir automatiquement 
Ie President de I'organe ex8cutij? La"bien 
entendu, il s'agit d'expliquer les dispositions 
du code electoral en matiered'election muni
cipale, qui a opte pour un scrutin de listes 

Madame DIARRA Kadiatou Samoura. 

presentees par les Partis poIitiques, mais 
pour la technique de la pmportionnelle. 
D'expliqueregalementlemoded'electionde 
oes pr9sidents de Conseils panni les elus 
Iocaux. II s'agira ensuite de bien expliquer Ie 
role des Conseils de village, de fraction, de 
quartier, bien qu'ils ne soient pas erigas aux 
rangs de ooIlectivitas tenjtoriales. 

Voila done lestrois types de questions qui 
reviennent Ie plus SOlNent. T outes nous 
penneltent d'insister sur Ie fait que la 
d90entralisation ne veut pas dire que I'Etat 
oesse d'exister. Bien au oonraire, il pouna 
mieux remplir son role. Un delegue de l'Etat 
sera 111. Etc'est lui qui validera Ie budget de la 
CoIlectivite,entreautres. L'Etat sera donc un 
peu plus loin, tout en etant tres proche dans 
certains domaines. 

Coordinatrice regionale de la Promotion des Femmes 
Que doit-on faire, d'apres vous, pour 
que les femmes sOientlmpliquees ou 
s'impliquent dans Ie processus de 
decentralisation ? 

La participation des femmes a la mise en 
ceuvre de la refonne est I'un des enjeux 
principaux de la decentralisation. II nous a 
SOlNent fallu batailler fenne pour que, dans 
certains villages, les femmes soient autori
sgesaassisterauxmunionsdeconsultation. 
Je ne cfterai pas de cas precis pour ne pas 
vexer. Mais dans I'ensemble, nous finissons 
toujours par avoir gain de cause, at les 
femmes sont touchees par notre action de 
sensibilisation. 

Pour i1mm8diat, iI faudra veiller, au mo
ment de la constiMion des equi~ d'arron-

dissement, a ce que les femmes soient 
representees. Surtout des femmes leaders 
d'opinion. Pour que les femmes puisSant 
oonnaitre I'enjeu de la d8centraiisation.De 
parleurnombre sur Ie plan demographique, 
elles constituent un electorat important. Mais 
il faut en outre qu'elles figurent en nombre 
appreciableauseindeselus, vul'importance 
de leur role economique. II faut qu'elles 
realisent que ce sont ces elus qui vont pr9si
der aux destinees des collectivitas. 

Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque 
chose a faire au nlveau des assocllr 
tions teminines, memedes villes,alnsl 
qu'aupres des partis politiques ? 

D'on:finaire,nouscraignonsl'intertererx;e, 

disons etrangere, des gens des villes. Mais, 
incontestablement, les femmes des villes, 
notammentlemOlNementassociatiffeminin, 
pounail etre d'une grande utilite dans la 
mobifisationdeleurssceursrest8esauvillage, 
pour la conquete des pOlNoirs qui seraient 
les meilleures annes de leur emancipation. 

La Mission devraft organiser quelque 
chose dansce sans, avec Ie Commissariata 
la Promotion des Femmes. Je vous rappelle 
quedejaellead9cideque lesCoon:finatrices 
r8gionalesdu Commissariatde la Promotion 
des Femmes soient d'office membres des 
GREM. Mais une action, genre atelier, seraft 
une exce/lente idee. 

lIenestdememepourtes partispolitiques. 
Cas demiers reconnaissent la force des 
femmes dans ce pays. Les femmes consti
tuent Iss principales propagandistes en 
matieres de campagnes electorales, ou 
meme en matiere d'organisation de mani
festations des partis. Mais, generalement, 
elles sa font gruger OOS lors qu'il s'agit de 
designer des candidats aux elections, II y a 
mamestement et imperativement quelque 
chose 11 faire a ce niveau aupres des partis 
politiques. II importe qu'ils pensent a inscrire 
des nombres appreciables de femmes sur 
leslistesdescanddatsauxorganesdirigeants 
des ooIlectivites territoriales. L'enjeu est 
d'autant plus important qu'il s'agit la de ges
tion d'affaires locales, done du cadre de vie 
imm8diat des populations. Et la, la voix des 
femmes est inoontoumable. 
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LesCo · ·ons 
""",".do Go",d, dk~,de dOO:JtI)13ge 
1- La Composition des 
Coll1l11issions de Decoupage 

- Chaque arrondissement doit etre 
represente par son chef d'arrondisse
ment, 

-Lasocietecivile dechaque arrondis
sement devra etre representee par au 
moins deux personnes ressources, 

- de I'ordre de 5 personnes ressour
ces du Cercle seront identifieespamni les 
services techniques et les mouvements 
associatifs selon leurs competences 
(connaissance de I'histoire de la region, 
des relations sociologiques entre les vil
lages), leur role (chefs de terre, chefs de 
villages, responsables d'associations 
professionnelles) et leurs fonctions (en
cadreurs, animateurs etc .. ) ; 

- pamni les membres de la Commis
sion de Decoupage, il s'ag~ d'identifier 
egalement des femmes; 

Chaque Commission de Decoupage 
comportera un maximum de 20 per
sonnes. 

II-L'Objetdes 
Commissions de Decoupage 
Les Commissions de Decoupage doi
vent intervenir au niveau de chaque 
arrondissement pour: 
- infomner les populations sur la refomne 
de decentralisation en general et la reor
ganisation terr~oriale en particulier ; 
- meltre en place des equipes qui seront 
chargees d'organiser avec leur appui les 
concertations villageoises 
-preciser etvalider les criteres de decou
page; 
- susciter des propositions de 
regroupement de villages en vue de 
constituer des communes rurales, ceci 
en veillant au respect des criteres ; 
- faire remonter au niveau regional les 
declarations de regroupement apres 
restitution ; 
- identifier les problemes et appuyer les 
conciliations. 

lnstituees au niveau'de chaque Cerrle, elles san! les maitres d'reuvre de 
. l'aperatian de decaupage canununal 

Monsieur Natie PLEA 
Conseiller Administratif du Gouverneur 
de la Region de 5egou, 
repond' a nos questions. 
AU en etes-vous dans la mise en place des structures devant plloter la creation 
des communes ? 

A I'issue de I'atelier regional organise par La Mission de Decentralisaiion au mois 
d'avril, il a ete demande a chaque Cercle d'elaborer son Plan d'action, c'est-a-dire un 
chronogramme des actions a entreprendre. En temnes de mise en place des structures, 
en temnes d'actions specifques a entreprendre au niveau de chaque structure, et en 
temnes du rOle qu'on attend des autorites administratives de la place. 

Au niveau done de I'atelier, les plans d'actionsont ete elaboresau niveau descercles, 
qui prevoient Ia mise en place de difterentes structures dans les differents echelons: Au 
niveau des cercles, les commissions de decoupage, lesquelles vont superviser Ia 
mise en place des equlpes d'arrondlssemenl Et Ie tout est chapeaute par une 
structure regionale, une CeliuleRegionale de Coordination, que nous, nous ani
mons. J'en suis Ie President. J'yrepresente Monsieurle Gouvemeurde Region. Comme 
membre egalement de cette cellule, il yale Coordinateur regional du GREM, Monsieur 
Oumar Santara. . 

So~ d~ en passant, au niveau des Cercles, la Commission de decoupage n'est pas 
presidee parle Commandant de cercle: bien qu'il en so~ membre, mais par un President 
qu'elle eltten son sein. 

L'atelier a donc demandede mettre en place une structure de ooordination au niveau 
regional, et d'elaborer egalement son plan d'action. G'est ce que nous avons fatt. Nous 
avons elabore notre programme, lequel programme se tradutt par des visttes de terrain, 
des visttes de suivi, que nous venons d'entreprendre, tout recemment. Precisemment 

M.PLEA 
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a Ia date du 2 Mai, nous avons entrepris 
une premiere visne qui nous a conduns 
dans Ie Cercle de Baraouelli. Nous som
mes presentement a I'etape du Cercle de 
Segou, que nous avons commeneee hier. 
Nous nous sommes donnes 2 jours par 
circonscription, pour rencontrer tous les 
acteurs impliques dans Ia commission de 
decoupage. 

Au cours de celie premiere mission, il 
s'agn pour nousde nousassurerde Ia mise 
en place effective des commissions de 
decoupage. Comme je I'ai dn, nous som
mes a ce stade, pour Ie moment. 

ABaraouelli, nousavonspu nousassu
rerquelaCommissiondedecoupageaete 
mise en place effectivement. Hier nous 
etions a Segou, la commission de decou
pageaeteegalementcomposee.D'autres 
cercles, sans qu'on y arrive deja, ont fan 
parvenirdesdecisionsallestantdelacrea
tion des commissions. Donc si on se snue 
dans Ie temps, en termes d'actions sur Ie 
terrain, actuellement, c'est Ia mise en place 
de ces commissions de decoupage. 

Nos sorties ont pour but d'aller verifier 
leur mise en place effective, verifier si ces 
commissions ont ete mises en place 
conformement aux criferes definis dans Ie 
manuel, dans Ie Guide de decoupage 
elaboresparlaMissiondeDecentralisation, 
voir si cela n'a pas suscne des problemes 
intemes. Parce que Ia composnion d'une 
telle structure peut mellre en jeu certains 
interets. Y a-t-il eu des passions? Si oui, 
comment a-t-on pu transcender ces diffi
cuMs pour finalement mettre en place Ia 
structure ? A Baraouelli nous avons pu 
nous rendre compte que Ia structure a ete 
mise en place sans probleme majeur. A 
Segou, c'est Ia meme chose. 

Ac..'i.Ut<i::tA.';'NT. t.l\l':'\jx 
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Done, pour Ie moment, on n'est ni a Ia 
phase des equipes d'arrondissement, a 
plus forte raison des concertations villa
geoises. Ces operations vont suivre plus 
tard, Iorsqu'on finira Ia mise en place des 
structures. Dans notre programmation, 
nous prevoyons que les equipes seront 
installees peUl-etre dans la deuxieme 
quiniaine du mois de maio Et nous pre
voyons une s800nde sortie sur Ie terrain, 
cette fois·d pour aller nous enquerir de 
I'etatdefonclionnalnedesequipesd'arron
dissement. Donc, partout OU nous som
mes passes, nous avons demande aux 
commissions de decoupage de prendre 
deja Ies disposnions necessaires pour Ia 
mise en place effective de ces equipes 
d'arrondissement. Et nous, nous allons 
sortir en debUl juin, du 1 er au 29 juin, pour 
verifier, au niveau de chaque arrondisse
ment, comment les equipes fonclionnent. 
Comme on Ie san, ce sont ces equipes qui 
vont conduire les coneertations villageo~ 
ses. 

Quels sont les crlteres qui ont prevalu 
it la designation des represenlants de 
lasocletecivlledanslescommlsslons 
de decoupage ? 

La societe civile au niveau chaquear
rondissement est representee par 2 per
sonnes.1I ya egalement Ia societe cMle au 
niveau du Cercle, et Ja c'est 5 personnes. 

Les representants de Ia societe cMle 
peuvent etre consideres comme des per
sonnes ressources au niveau de I'arron
dissement, qui beneficiaient deja d'une 
certaine aura depuis Iongtemps. On peut 
dire qu'il s'agn de notabimes qui ont une 
connaissance approfondie des reames 10-
cales. Cesontcescriferesquiontpreava,lu 

G '",5. 

a leur designation. lis n'ont pas eteelus.lls 
ont ete designes, au niveau de chaque 
arrondissement,entenantcomptedupoids 
qu'ils ont, de leur emprise sur I'ensemble 
de Ia societe cMle. T echniquement, les 
chefs d'arrondissement se sont referes 
auxresponsablesvillageoispourqu'ilsleur 
communiquent les noms de 2 represen
tants de la societe cMle. 

Ce qui est sur, au niveau des Commis
sions de decoupage, il n'y a pas de repre
senlations de formations polttiques. Le 
probleme a ete pose a certains niveaux. II 
y a des partis polniques qui voulaient etre 
representes es qualne. On a dtt non. Des 
responsables de partis peuvent etre etre 
choisis par rapport a des aptnudesparticu
lieres, telles que leur connaissance du 
milieu, mais pas en tant que milnants de 
pam. 

Comment envlsagez-vous d'aborder 
les concermtions vlllageoises ? 

Bles seront condunes par les structu
res qui seront creees a cet effet. Le volet 
formation sera privilege au depart. Meme 
en ce qui conceme les commissions de 
decoupage, la condnlon sine qua non de 

. reussne, c'est Ia maitrise totale du support 
documentaire. Le guide et manuel qui 
servent de reference doivent etre absolu
ment maitnses. Et nous avons ete tres 
heureux de constater, au niveau de 
8araouelli aussi bien qu'a Segou, que 
I' effort de restnution de Ia formation r~ue 
aux membres de Ia Commission de de
coupage a ete realise. Ceux qui ont pam
cipe it I'atelier regional ont restttue celie 
formation a ceux-lit ilui vont former les 
commissions de decoupage. La meme 
formation est prevue en amont de Ia crea
tion des equipes oudes leursconstnutions. 
Iisdevrontrecevoiriaformationnecessaire 
avant de se laneer sur Ie terrain. 

Rappelons que I'atelierd'avril etan des
tine aux commandants de cercle, aux 
representants des GREM, aux represen
tants de pams polniques. Les chefs d'ar
rondissement n'ont pas participe it celie 
formation. C'est la Mission de 
Decentralisation qui a defini la qualM des 
participants. Mais Ie probleme a ete sou
levedevantlaMissiondeDecentraJisation. 
II est essential que les Chefs d'arrondisse
ment, vuleurrOledanslescommissionsde 
decoupage, r~ivent Ia formation des 
I'atelier. II semble que ce son desormais Ie 
cas dans les autres regions. Segou a servi 
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de test en quelque sorte. 

l'Ordonnance 77-44 prevoyalt I'evo
lutlon possible des arrondissements 
en communes rurales. La strategle de 
decentralisation en cours a opte pour 
une creation de communes rurales 
par regroupements volontaires des 
vIlJages.Entantqu'adminlsbateurclvll, 
avez-vous quelque Idee des proble
mes qui rlsquent de se poser lors des 
concertatlons vIlJageolses ? 

Dans toute entreprise humaine, il faut 
s'attendre II rencontrer des problemes. 
Certains villages peuvent etre reticents II 
se rattacher II certaines communes. Mais 
les criteres constftutifs des communes de
gages dans Ie Guide permettent de pren
dre en compte beaucoup de preoccupa
tions exprimees et de mini miser au mieux 
les problemes. En tout etat de cause, Ie 
processus retenu prevoft des conciliations 
pour contoumer les difficuttes qui vont 
apparanre. Celles·d se feront au niveau 
des cercles. L'atelier a reconnu au Com
mandant de cercle Ie pouvoir de concilia
tion mais aussi d'arbftrage. Et si J'echec 
persiste, on remontelachaine hierarchique, 
pour un autre arbftrage. 

En faft les problemes peuvent etre de 
deux arures : 

Les confffts peuvent relever de Ia ges
tion des terroirs. lis peuvent egalement 
relever de considerations cutturelles pu
res, qui remontent II des epoques tres 
iointaines. Des gensqui ne voudraient pas, 
cutturellement, releverde tel endroft, parce 
qu'historiquement opposes II telles com
munautes. 

Des qu'on arrive II identifier les limftes 
des proprietes coutumieres, les proble
mesfonciersdeviennentaisesllresoudre. 
Si les villages realisent que Ia formation 
des communes n'empiete pas sur les 
proprietes coutumieres, si les limftes des 
proprietes coutumieres sont respectees, 
leregroupementproposedevientfacile. La 
conciliation eventuelle devient aussi plus 
facile. 

Mais iorsque les confffts relevent plutot 
de considerations socio-cutturelles, donc 
subjectives, Iasftuation est autre, car<;a va 
II J'encontre de toute logique. C'est iii que 
Ia conciliation peut s'averer difficile, et qu'il 
faudra souvent recourir aux arbftrages. Et 
cescas existent un peu partout.llfaut donc 
les prevoir et anticiper sur eux. 

Les instruments techniques de 1a decentralisation 

Composition 
de la CoIlUllN;ion de deooupage 

. du cercle de Baraouelli 

Salif Ooumbia - Chef de secteurElevage 
President de la Commission 

Membres: 
Le Chef d'Arrondissement central, 
les Chefs d'arrondissement de Konobougou, 
de Tamani et de Sanando - . 
Luc Sogoba, chef de cantonnement forestier, 
Gaoussou Sanogo, Chef de secteur Elevage, 
Fousseiny Kanoute, Oirecteur CAC, 
Sekou Sacko, conseiller de village, Barouelli, 
Hamey Tounkara, conseiller de village, Baraouelli, 
Bamory Kena adjoint administratif en retraite, Konobougou, 
Ba Sekou Traore, agent PTT en retraite, Konobougou, 
Sidi Sacko, president Chambre agriculture, Tamani, 
Modibo Camara, conseiller de village, Tamani, 
Mamadou Gakou, conseiller de village, 
Orissa Coulibaly, notable Sanando, 
Boubacar OIOP, enseignant, Baraouelli 

Toutefois, les actions de sensibilisation 
menees doivent etre II meme de faciifter . . 
les chases. Et Ie travail fondamental des 
commissions de decoupage et des equi
pesd'arrondissementdevraconcemercet 
aspect des chases. En faft, ce qu'il faut Ie 
plus craindre, ce sont les interferences 
exterieures : Celie de partis polftiques qui 
verseraient dans Ia polftique polfticienne. 
Celleegalementdecertainsressortissants 
qui sont II Bamako, et qui placeraient leurs 
interets propres avant ceux des Jocalftes 
concemees .. 

IIfaut donc attacher une grande impor
tance II la formation. O'abord Ia formation 

des equipes qui feront Ie travail sur Ie 
terrain. A cet egard nous avons ete heu
reuxdeconstater, notamment II Baraouelli 
que Ia formation reo;:ue iorsde I'ateliera ete 
correctement restistuee au niveau du cer
cle. Mais ilfautcontinuer. II est entenduque 
les structures informelles telles que les 
GLEM continuent leur travail de mobilisa
tion. Avant, pendant et apres J'arrivee des 
equipes d'arrondissement. 

En detinftive, Ie travail de sensibilsation 
des GLEM, lie au travail de formation des 
structures qui vont piioter les decoupages, 
devront permettre de minimiser les proble
mes sur Ie terrain. 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
j , ' 

La loi sur les conditions 
de Ia fibre administration 

des coDectivites locales 
Ooi n093-008 du 11 Fevrier 1993) 

Loi fondamentale en matiere de decentralisation, elle est matrice de la serie de lois et 
reglements qui viendront concretiser la mise en a:uvre de cette decentralisation. 

La loi 9:M08 du 11 fevrier 
1993, relative aux conditions de 
la libre administration des col
lectivites locales, constitue Ie 
premier volet de la reforme des 
collectiv~es locales. Le Consti
tuant de la periode dite de 
'Transition Democratique" (qui 
donna naissance ala 39 repu
blique) a hisse au rang de liberte 
publique regionale et locale, la 
libre administration des collecti
v~es territoriales ('les collectivi
tes s'administrent librement par 

des Conseils elus et dans les conditions 
fixees par la lof' art 98). 

Sur celle base constitutionnelle, Ie 
legislateur de la 39 Republique a fixe, par 
la loi n° 93-8, les orientations et les princi
pes fondamentaux de la politique natio-

nale de decentralisation. II s'ag~ donc 
d'un texte essentiel, comparable, a bien 
d' egards, a la loi franyaise du 2 mars 
1982, relative aux dro~ et libertes des 
communes, departement et region (loi 
Gaston Dellerre). 

Le probleme premier qui se pose.au 
legislateurface ala decentralisation est1e 
suivant: 

Faut il tout embrasser dans un seul 
texte de loi : les problemes financiers 
comme les problemes institutionnels, les 
problemes de competences comme les 
problemes du statut du Personnel,' la 
cooperation Communale comme Ie sta
tut des elus ? 

Par prudence, et compte tenu de 
I'experienee en ee domaine d'autres na
tions, Ie legislateur malien a prefere se 

limiter a un texte qui, en disposant des 
orientations generales et principielles, 
defin~ une strategie plutot que Ie moule 
rigide et fige qu'aura~ constitue I'elabo
rationexhaustiveducontenudelareforme. 

Ou releve a eet egard : 

1- La reorganisation 
administrative du 

territoire_ 
Elle tient dans les articles 1 er et 20. 

'art ter ; Dans Ie respect de I'unite 
nationale et de I'integrite du temtoire, les 
collectivites teni/oriales de la Republique 
du Mali sont ; les Regions, Ie District de 
Bamako, les Cereles, les Communes 
urbaines et les Communes rurales. La 
Region, Ie District de Bamako, Ie Cerele 
et la Commune ulbaine ou ruraJe sont 
dotes de la personnalite morale et de 
l'autonomie financiere': 

"art 20 : Aucune coIlectivite ne peut 
etablir ou exercer de tutelle sur une autre 
collectivite" 

Les subdivisions te~oriales de la na
tion cessent ainsi d'etre des circonscrip
tions administratives, meme deconcen
trees de l'Etat 

Les collectivites territoriales, qui les 
remplacen~ sont des regroupements hu
maines et te~oriaux autonomes, dotes 
de la pleine capac~e juridique. 

De plus, aucune collectiv~e locale ne 
peUl exercer sa tutelle sur une autre a 
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propos de laquelle I' on a redefini celie de 
l'Eta!. Par exemple, Ie Cercle ne peul pas 
se substituer a l'Etat et faire peser I'an
cienne tutelle sur les communes. II en est 
de meme pour les Regions par rapport 
aux Cercles. 

/I ny a pas relations de subordination 
hierarchique entre Regions, Cercles et 
Communes. /I s'agit d'echelons adminis
tratifs de competences ddferentes, mais 
chacunetanttotalementresponsable 
dans son damalne de competence. 

2- Le transfert 
de I' executif 

Alors que seuls les 25 communes de 
la Republique en disposaient jusque la, 
les autres Collectiv~es territoriales posse
dent dorenavant un Executif propre. 

'i4rt 5 : les collectivites territoriates 
s'administrent "brement fX!T des Assem
blees ou Conseils elus. L 'Assemb!ee ou 
Ie Conseil de la Collectivite temtoriate elit 
en son sein un organe executif dont la 
composition est fixee par la lai. " 

II Y a donc bel et bien transfert de 
l'execuUf. L'executif local n'est plus as
sure par Ie representant de l'Etat, les 
actuels Gouvemeurs de region et Com-

. mandant d'arrondissement). 

Ce qui implique : 

- une redefinition totale du role du 
representant de i'Etat 

- i'emergence de leaders politiques 
locaux legitimes par Ie scrutin populaire, 

3- Transfert de 
competences et 
de ressources 

La loi 93-8 se contente d'en poser les 
principes qui sont (art 4) : 

- O'une part, que la determination des 
compEitences des collectiv~es terr~oria
les sera fixee par Ie legislateur (et non par 
Ie pouvoir executif). Chose importante 
qu'il serait bon de toujours avoir presente 
a I'esprit: Les Collectlvttes terrltorlales 
n'ont pas, non plus, la capaclte lurldl
quededafinlrleursdomalnesdecom
patence. Pour cela, il faut, 
jmOOrativement une loi. 

- O'autre part, que tout transfert de 
compEitences de l'Etat vers une collecti
v~e doit eire concomitant a un transfert 

(L' Arrondissement disparait) 
La loino93.008du 11 tevrlerl993 rEiorganlseleterritolrenational (outre 

Ie Dlstrfct de Bamako) en 3 echelons admlnlstratlfs decentrallses : La 
region, Ie cercle et la commune. 

Aucune mention n'estfaltede I'arrondlssement. Jusque iii, cetechelon 
avalt consUtue la structure administrative prlvllegee de commandement, 
Ie principal relals d'une administration centrale se deployant du hautvers 
Ie bas, l'admlnlstraUonterrltoriale d'Etat par excellence. Lii ou se manlfes
talent, Ie plus concret:ement, les rapports entre I' Autorite centrale et les 
admlnlstres. 

SII'ordonnance n-44 du CMLN avalt envisage la posslbilite pour les 
arrondissements d'avoluer, dans certaines conditions, vers les commu
nes rurales, Ie leglslateur mallen de la Ille Republlque adeclde de falre Ie 
saut : L'arrondlssement dlsparait; paralreiement, Ia commune est pro
mue. 

Cette demtere est en effet la structure decentrallsee par essence. Celie 
qul,etc'etaltvralmemesousl'admlnlstratloncolonlale(surtoutlorsqu'elle 
etalt reputee etre de' plein exerclce ), constltue Ie support Ie plus efficient 
d'unestructureadmlnlstrativedemocratlqueperrnettantauxpopulaUons 
de prendre en charge la gestlon de leur cadre de vie Immedlat. Dans la 
nouvelle organisation du terrltolre national, elle devlent donc Ie socle de 
base sur lequel reposera la pyramlde administrative. 

La reside, en reallte, toute la phllosophle du processus de 
decentralisation en cours. Et, en meme temps, Ie nmud complexe ( pour 
ne pas dire gordlen) de la problematique communale. 

Car II ne s'aglt pas d'une simple substitution des communes rurales 
aux arrondissements. II ya actuellement290 arrondissements. II n'y aura 
surement pas 290 communes rurales en leurs lleux et places. L'ambltlon 
du processus en cours est de parvenlr a une construcUon, parfols a une 
reconstruction des communes, sur la base de IIensdesolldarltetisses par 
une hlstolre et une culture communes, sur la base d'interets locaux et de 
vlabilite economlque. 

Contrairement donc auxanclens arrondissements dont la geographle 
administrative avalt pour facteurs essentlels des imperatlfs de cornman
dement, notamment en matiere stlcuritaire et de collecte d'lmpOt; des 
ImperaUfs d'encadrement, notamment en matiere d'executlon de polltl
ques de production agrlcole deflnles dans les services centraux de l'Etat. 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond , , 

des ressources et moyens initialement 
devolus par l'Etat a cet eifel. 

II ne s'ag~ done pas, pour l'Etat, de se 
"decharger" surlescollectivites. Maisbien 
de faire realiser par ces dernieres, dans 
de rneilleures conditions de rationalite, 
rentabil~e et d'efticac~e, certaines tiiches 
qu'il faisaitjusque la, mais plutat mal. En 
d'autre termes, les competences transfa
nies sont financees par les moyens que 
l'Etat consacrait auparavant a I'exercice 
meme de ces competences. Ce qui 
n'empeche pas les collectiv~es de cher
cher a mobiliser des ressources nouve~ 
les qui auraient ete inaccessibles pour 
l'Etat. 

4- La gestion de 
I'orclre public et 

la responsabilite cMle 
envers les tiers en cas 

de trouble de type 
emeutier 

L'Executif local est garant de I'ordre 
public. Et la collectiv~e reste civilement 
responsable des dommages causes lors 
de violence collectives. 

II dispose a celie fin des forces et 
moyens d'Etat. 

Le cas echeant l'Etat peut se substi
tuer aux collectiv~es 

• pour Ie maintien d'ordre, lorsque la 
gravite de la situation I'impose 

• pour Ia niparation des dommages 
engageant la responsabil~e des collecti
v~es, en cas de defaillance de celles·d. 
"En cas de retus ou de negligence d'une 
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collectivite de reparer les dommages ~n
gageant sa responsabilite, Ie Ministre de 
tutelle, dans un delm de deux (2) mois, 
procede a finscription d'office des frais de 
reparation au budget en cours d'execu
tion au celui a venir de la dite collectivite". 

Toutefois, la collectiv~e peutse retour
ner contre l'Etat : lorsqu'il est constant 
qu'elle n'a pas pu disposer, au moment 
des troubles, de la poKce locale ou de la 
force armee. au encore s'il est etabli 
qu' "elle a pris toutesles mesures en son 
pouvoir a I'effet de prevenir les troubles" 
art 17. 

5-les ressources 
des collectivites 

Ressources Humaines 

Le personnel des collectivites est 
constitue de : 

-de Fonctionnaires nationaux de l'Etat 
detaches a cet elfet 

-de fonctionnaires territoriaux des col
lectivites (dont Ie statut vient d'etre defini 
par l'Assemblee nationale) 

- d'agent contractuels 

Les services necessaires a I'aocom
plissementdes missions descollectivites 
sont: 

-Ies services deconcentres de l'Etat 

-Ies services crees par elles-memes. 
En I'occurrence ces services, crees par 
arrete du president de I'organe executif, 
apres deliooration de l'Assemblee ou du 
Conseil de la Collectivite, sont soumis 8 
I'approbation prealable de I'autorite de 
tutelle. 

La gestion administrative stricte des 
collectiv~es estassuree par un Secretaire 
General nomme par Ie President de 
l'exElcutiflocai (etnon,commec'estlecas 
pour les circonscriptions administratives 
actuelles) par I'autorite de tutelle. 

Ressources financjeres 

Art6: "chaquecollectivitedisposed'un 
budget et de ressources propres. 

Les ressources d'unecollectivitecom
prennent : 

-Ies imp6ts et taxes qu'elle est autori
see a percevoir 

-Ies subventions de I'Etat 

- les taxes et remunerations sur les 
services rendus 

-Ies revenus de son dommne 

-Ies emprunts 

-Ies dons et legs." 

Celie possibilite laissee a lacollectiv~e 
de lever des imp6ts, d'emprunter et de 
recevoir des dons ellegs implique Ie recul 
de I'incivisme fiscal et devra~ assurer 
I'alfectation des emprunts et autres aides 
exactement a leurs objets, Ie contrale 
elant plus 8 I'echelle humaine. 

En toute evidence, les populations 
devraient etre mieux portees 8 s 'acquitter 
de leurs obligations en matiere d'imp6t 
lorsqu'il sera etabli que les sommes col
lectees seront destinees 8 financer des 
operations d'intenit local dont Ie contrale 
sera plus 8 leur portee. 

On devrait egalement arriver 8 une 
meilleure mobilisation de I'aide : 

Le developpement du Mali etant en
core (helas) assure 8 85% par I'aide 
etrangere, essentiellement par I'aide pu
blique au developpement, les bailleursde 
fond devraient etre plus 8 I'aise dans 
I'identification des projets de developpe
ment a la base qu'ils pourraient 
financer.Les collectivites pourraient etre 
les emprunteurs directs (avec la garantie 
de l'Etat, et en respeclantla souverainete 
de l'Etat ) ou les receveurs directs des 
dons. 

Celie formule, si elle se revelM effi
cace,rendra~inoperantelapolitiqued'aide 

par Ie truchement des ONG, jusque 18 
pranee comme etant la meilleure formule 
pour contoumer les deperditions consta-

Suite page 34 
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US instruments juridiques de fa decentralisation 

La mission du Representant de I'Etat 
aupres des Collectivites Territoriales 

La decentralisation n'est pas la 
vole ouverte II une nlpubllque des fiefs, 
prise en otage par un conglomerat de 
notabliHes ou autres feodaliles locales, 
entrainant Ipso facto un deperlssement 
de l'Etat. 
N'etanlqu'uninstrurnentpermettantaux 
hommes de se soumettre a l'lnteret 
general commun, tout en avilant que 
I'homme commande dlrectement a 
I'homme en vertu de son seul bon vou
lolr, I'Elat, indlssoclable de Ia Nation, 
s'ldentlfiant a la chose publlque, c'est a 
dire a Ia Republique, peut, sanscomple
xes, envlsager une decentralisation 
compatible avec la cohesion natlonale. 
II s'agit alors, dans I'ordre administratif 
surtout, de reequillbrer Ie pouvolr entre 
l'Etat central et las centres Iocaux de 
decision. II s'agil d'une meilleure repar
tHion des co~ences, afin que cha
que collectlvite se consacre plus 
efflcacement a ses missions naturelles, 
dans un ensemble national plus cohe
rent et toujours indivisible. 
Allege de taches qui sont mieux assu
reesparleselus locaux, Ie representant 
de l'Etat voit alnsl safonctlon confirmlie 
et renforcee dans ses vocations essen
tlelles: Representerl'Etat, rlenquel'Etat, 
mais tout I'Etat 
Incarnant personnellement I'autorltade 
I'Etat sur Ie terrain, II occupe done une 
positionchamieredansl'equilibreentre 
I'ordre et la liberte, entre l'unHe natlo
nale et les Interms publics des collectl
vHes tenilorlales. 

Les conditions de nomination et 
les attributions des representants de 
I'elat au nlveau des collectlvites tenilo
rlales serent dEitermlnees par decret 
prls en" Consell de Ministres. Les appel
lationslesplusprobablesacejoursont: 
-Ie Haut Commissaire, au niveau regio
nal, en lieu et place de I'actuel Gouver
neur 
- Las Delegues du gouvemement, au 
niveau du cerele et de Ia Commune 
rurale, en lieu et placedesanelenscorn
rnandants de cerele et d'arrondlsse
ment. 
Entre Ie Haut Commissalre, les Dele. 
guesdecereleet les Deleguescommu
naux du gouvemement, II exlste bien 

entendu Ia meme chaine hklrarehlque 
que celie observes actuellement, lepra
mler etant nomme par decret prts en 
Consell de Mlnlstres, et les deux autres 
par arretes mlnislerlels. 

Le Representant de l'EIat aupres 
d'uneCoIIectIvHeterritorialeestdeposl
talredel'autoritedel'Elatdansleressort 
territorial conceme. En tant que tel, 
* II a la charge des Interets natlonaux . II 
est notamment garant du respect des 
fondements de la Societe democratl
que et nlpubllcalne. II doH veilier a falre 
respecter, avec Impartlalite et objectl
vite,l'egalitedetous lescitoyensdevant 
la 101, garantlr I'organisatlon regullere 
de I'exerelce du suffrage unlversellors 
desoperatlonselectorales, proteger les 
Ilbertes publlques, satisfaire Ia frater
nHe et la solidarite nlpubllcaines, assu
rer Ia bonne gestlon des fonds publics 
et Ie contrale du service public 
* II a la charge du respect des lois. 
Notamment en s'assurant de la legalite 
des decisions des auto rites decentrall
sees 
* II a la charge de I'ordre public par Ie 
maintien des forces de securlta publl
que en bon etat d'assurer leur mission, 
parleurmisel!ladispositlondesExecu
tlfs Iocaux Ie cas echeant, et par sa 
substitution I! ceux-ei en cas de de. 
falilance caracterlsee. 

Mals Ie representant de l'EIat est 
aussldeleguedugouvemement,c'esta 

dire, representant du Premier mlnlstre 
atdechacundesMlnlstres.llvellledonc 
I! I'executlon des decisions gouveme
mentales. II partlclpe notamment I! I'ela
boratlon et a la mise en ceuvre des 
actions de developpement decidees at 
executees par l'EIat dans leur domalne 
territorial, y coordonne at contrale les 
actlvHes des services clvlls et organls
mas publics, decide de Ia mise a dlspo
slUon des collectlvltes terrltorlales des 
services deconcentres de l'EIat places 
sous son autorita at assure Ia gestlon 
des fonetlonnalres natlonaux et du pa
trlmolne de l'EIat relevant de son terrl
tolre. 

Plus que d'un role nouveau, II 
s'aglt en realHe, pour lui, d'une mission 
renouvelesnecessilant,enpratlque,une 
renovation de son comportement. 
Plus d' Inperiumconsulalre donc, mals 
desonmals la force de persuasion du 
dialogue, I'ouvertureaux cltayens, I'as
prltd'accuell,ladlllgencedesdeclslons. 
Et, pour citer un Pretet fra~lsdevenu, 
suHel! ladecentrallsatlon, Commissalre 
de Ia Republlque pour la region Corse , 

'!Alnsl, InteNenant molns, mleux, plus 
pres, et humanise par Ie vIsage person
na//sOdesesrepnisentants/ocaux,l'Etat 
cessera d'i!tre une reference abstralte, 
lolntalne et fro/de, Injustement dt5crlee 
au abusivement sollic/tee, et meritera 
sa place Incontesteed'arbltre, d'anlma
teur et de mtidiateur". 
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tees au niveau des bureaucraties centra-
les. Car elles aussi, abritent de 'belles" 
operations d'escroquerie. Ainsi les ONG 
elles-memes, dans un systeme decen
tralise,pourraientetresoumisesacontr6ie. 

Elle devrait au contraire encourager 
I'aide intemationale entre collectivites 
decentralisees, qui presentedu reste une 
gigantesque capacite de financement 

En tout etat de cause, la 
decentralisation serait un vain mot si elle 
n'aboutissait pas a une formidable mobi
lisation des ressources ( humaines et 
financieres) nation ales, si elle ne donnait 
pas, enfin, un contenu a la formule plus 
d'une fois repetee dans ce pays, a savoir 
"compter sur ses propres forces". 

7- Collectivites territo
riales intennooiaires 

La loi laisse Ie libre choix aux collecti
vites de base pourse reunir en toute autre 
collectivite intermediaire, et qui serait une 
structure de cooperation entre elles. A 
condition quecette creation emane d'une 
volonte ciairement exprimee des orga
nes deliberan1s des collectivites interes
ses. 

\.J 
'v if" 

!D eGo ·I·~TE.. . 

./ L. A-lJ <'W p.,I\J"'-

8- La tutelle de I'Etat 
sur les Collectivites 

Territoriales_ 
Le respect de I'unite nationale et de 

I'integriteterritorialeetantrappeledesson 
article premier, la loi 93-8 soume~ bien 
evidemment, I'action des collectivites au 
contrale de l'Etat (aI118). 

A chaque echelon existe un Repre
sentantde l'Etat garant des intere1s natio-
naux et du respect des lois. ' 

La tulelle des Regions estassuree par 
Ie Ministre charge des collectivites territo
riales. 

Le Representant de l'Etat au niveau 
regional assure la tulelle des Cercles et 
du Chef lieu de region. 

Au niveau du Cercie, il assure· celie 

c? ..." N G. 'V;"''' ?""S 0 
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des communes 

Au niveau de la commune, il conserve 
lacharge de veiller aux intere1s nationaux 
et au respect des lois. 

II s'agit, dans certains domaines, de 
tulelle a priori, avec approbation preala
ble. Mais, pour I'essentiel, la tutelle se 
limite a un contr6le, a posteriori, de la 
legalite des actes administratifs des exe
cutifs locaux, et non de jugement sur leur 
opportunite. 

En conclusion, on peut dire que la loi 
93-8 a eu !'intelligence de ne pas cher
cher a legiterer totalement la 
decentralisation. Mais elle a plutot : 

- d'une part, fixe les dispositifs qui font 
du processus de decentralisa60n un ve
ritable systemedepartage du pouvoir. Au 
bout, il y a un nouvel Etat, l'Etat decentra
lise, commeifexiste rEtatfederal, ou rEtat 
unitaire. i£~-" -aJi:=. /. \ 

,( \ ~. ~ - d'autre part, laisse fa porte ouverte 
'-.'.~~ ~~~ __ . ' pour que d'autres lois, capitalisant les " ~ r ..;, - refiexions nationales en cours, viennent 

~ la completer et la preciser par Ie fait 
III . 1'" L _- meme. III Adapter les actions aUx besoins riets----,;:. ~.J ;: v-A.tJ2 b '35"" 
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Le Code dffi CoDectivit£s 
Territorialffi 

(loi 0°95-034 du 12 Avril 1995) 

Fruit d'intenses r~flexions ayant implique lespopulations locales par Ie truchement des actions de sensibifisation 
des CREM et ClEM, ce code vient prolonger et preciser fa loi 93-8lletenninant les conditions 

de fa fibre {ulministration des Collectivites Territoriales 

1- La notion d'affaires locales 
La dolation de la personnal~e morale 

aux collectiv~es territoriales decentrali
sees se justifie par I'existence d'affaires 
locales distinctes des affaires nationales 
et impliquant une certaine autonomie de 
gestion. La definition de ces affaires lo
cales est donc une phase tres importante 
du processus. 

Mais la decentralissation ne reconnait 
pas a la collectivite locale la facu~e de 
determiner librement la liste des affaires 
locales. Ce qui la distingue, quant au 
fond, du federalisme ou les Elats mem
bres ont une plus grande liberte de deci
sion sur la definition des competences 
reservees ( et qui peuvent meme etre 
constituantes ). 

En dautres termes, Ie domaine des 
affaireslocaiesestdetermineparlaloi.Au 
point que toutes les lois recentes organi
sant une decentralisation ant opte pour 
une enumeration exhaustive de la liste 
des domaines d'intervention descollecti
v~es locales. 

Le code malien des collectiv~es ne 
semble pas avoir choisi de fayon pe
remptoire entre une formulation generale 
des competences termoriales et la me
thode enumerative. 

La formule consacree est en effet la 
suivante, si on prend I'exemple de la 
commune, valable egalement pour les 
autres collectiv~es: "Le Conseif munici
pal regie parses deliberations les affaires 
de la commune, notamment celles re
latives aux programmes de developpe
ment economique, social etcuturel. Ainsi 
if delibere entre autres sur : ..... " 

Cela traduitpeut-etre une plus grande. 

volonte d'implication de la base. Mais il 
convient toutefois d'avoir presents a I'es
prit les risques de derapages qu'une telle 
formulation peut comporter. 

1- Les affaires communales 

Elles sont definies par I'article 14 du 
code qui dispose des attributions du Con
seil communal: 

"Ar!..14.: LeConseilCommunal regie par ses 
deliberations les affalres de Ia commune, 
notammentcellesrelatlvesauxprogrammes 
de developpement economlque, social at 
culturel. 

Alnsi, II dellbere entre autres sur: 
-Ies budgets et les comptes commu
naux, 
- les plans d'occupation et les opera
tions d'amenagement de respace 
communal. 
- La gestlon domaniale et lonclere et 
racqulsltlon du patrlmolne, 
- la polillque de creation et de gestlon 
des equlpements coliectlts, notamment 
dans les domalnes sulvants : 

. I'enselgnement prescolalre et 
ralphabellsation 

~'B.A. , 
~E.. V\e-Ns. (>oJJR. UN 
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· Ie premier cycle de I'enselgne
ment londamental 

· les dispensalres, maternltes, 
hygiene publlque, rassalnlssement et 
les centres de sante communautalre 

· les Inlrastructures routleres et 
de communication classees dans Ie 
domalne communal 

· Ie transport public et les plans 
de circulation 

· rhydraullque rurale ou urbalne 
· les lolres et les marches 
· Ie sport, les arts et la culture 

- rorganlsatlon des actlvltes rurales et 
des productions agro-sylvo
pastorales, 
- rorganlsatlon des actlvltes artlsana
les et tourlstlques, 
- la creation et Ie mode de gestlon des 
services at organlsmes communaux at 
rorganlsallon des Interventions dans Ie 
domalne economlque, 
- les marches des travaux at des 
fournftures, les baux at autres conven
tions, 
- rlnslltutlon des taxes r~muneratolres 
des prestations, la fixation des taux, 
des impots et autres taxes communa
les dans Ie cadre des bases et des 

~,,) 
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maxima fixes par la Lol, 
-Ies emprunts et I'octroi de subven
tions de toute nature, 
-Ies modalltes d'application du statut 
du personnel, 
- les projets de jumelage et les actions 
de cooperation avec d'autres collectlvi
tes maliennes et etrangeres, 
- I'acceptation et Ie refus des dons 
sUbventions et legs 
- la reglementation en matiere de 
police administrative," 

2- Les affalres du Cercle 

Elles sont definies par I'article 83 : 

"Ar!.J!;l : Le consell de cerele regie par ses 
deliberations les alfaires du cere Ie, notam
ment celles relatives aux programmes de 
developpementeconomlque,socialetcultu
reI. 

Alnsl, II delibllre entre autres sur: 
-Ies budgets et les comptes du cere Ie ; 
-Ia protection de I'envlronnement ; 
-Ia gestlon du domaine du cercle et 
l'acquisHion des biens du patrimoine, 
-Ia polHlque de creation et de gestlon des 
equipements collect~s d'interet du cercle 
notamment dans les domaines sulvants : 

, Ie second cycle de I'enselgnement 
fondamental 

. les centres de sante, 
, les infrastructures rout;eres et de 

communication classees dans Ie domaine 
du cercle 

. l'hydraullque rurale 

-I'organlsatlon des actlvHes rurales et des 
productions agro-sylvo-pastorales ; 

taxes du cerele dans Ie cadre des bases et 
des maxima fixes par la Lal ; 
- les emprunts pour les depenses d'inter
vention, les garanties d'emprunts ou avals 
et I'octrol par Ie cere Ie de subventions ou 
d'allocations ; . . ,I 

- les projets de jumelage et les actions de 
cooperation avec d'autres colieCtlvHes 
mallennes et etrangeres ; 
-Ies modalltes d'appllcatlon du staM des 
personnels des services et organlsmes du 
cerela j 

-I'acceptatlon et Ie retus de dons, subver>
tlons et legs. 

3- Les affaires regionales 

Selon I'article 132 : 

" Article 132 : L'assembkle reglonale regie 
par ses deliberations ' 
les alfalres de la region notamment 
celles relatives aux programmes de 
developpement economiqu9, social at 
culturel et de sa mise en coherence 
avec les programmes natlonaux. 

Ainsi, elle delibere entre autres sur: 
- les budgets et les comptes de la 
region, 
-Ie Schema d'Amenagement du Terrl
tolre et de Oeveloppement . Regio
nal 
- les actions de protection de I'environ
nement 
- I'acquisltion des biens du patrimoine 
et la gestlon du domaine regional 
- la politique de creation et de gestion 
des equipements collectils d'interet 
regional notamment dans les domalnes 
suivants: 

· I'enseignement secondaire 
technique et professlonnel, 

I'education speclallsee, 
· les hiipltaux reglonaux, la 

solidarlte en direction des 
populations vulnerables, 

· les infrastructures roUlleres et 
de communication classees dans 
Ie domalnes regional, 

· Ie tourlsme, 
· I'energie. 

- I'organisation des activites de pro
ductions rurales, 
- I'organisation des activit .. s artlsana
les et tourlstiques, 
- la creation et Ie mode de gestion des 
services et organismes reglonaux 

, et les interventions de la region dans Ie 
domalne economlque, 
- les marches des travaux et de fournl-
tures, les baux et autres conven-
tions, . 
- I'lnstitution des taxes remuneratolres 
sur les prestatlons des services 

. propres de la region et la fixation des 

. taux et Impiits et taxes de la region 
dans Ie cadre des bases et des maxima 
.flxes par la Lol, 
-Ies emprunts et les garanties d'em-
prunts et avals et I'octroi par la 
region de subventions ou allocations 
- les projets de jumelage et les actions 
de cooperation avec les collectivltes 
et Institutions maliennes au etrangeres, 
- les modalltes d'appllcation du· statut 
des personnels des services et 
organlsmes regionaux, 
- I'acceptatlon, Ie refus des dons, 
SUbventions et legs. " 

-Ia creation et Ie mode de gestlon des 
services et organismes du cercle et les 
Interventions dans Ie domalnes econom~ 
que; 
-Ies marches des travaux et de foumHu
res, les baux et awes conventions; 
-l'instltutlon de taxes remunEiratoires sur 
les prestatlons des services propres du 
cercle et laflxatlon des taux des impats et 

11- Les organes des collectivites communaIes 
Lemaire 

Elu par Ie Conseil Communal en son 
sein, Ie Malrle est Ie veritable Chef de 

l'Executlf communal. A ce titre, il repre
sente la commune, preside les reunions 
duConseilcommunal etdu Bureau Com
munal.lI determine, par arrete, les attribu
tions des membres du bureau commu
nal. II ''est charge de I'exticution des deli
berations duconseilcommunal ( ... ), de la 
gestion et I'administration des biens de la 
commune ( ... ), de la gestion personnel 
communal ( ... ), et de la police administra-
tive". II est egalement Oflicier de police 
judiciaire. 

On relrouve quelque peu Ie dedouble
ment lonctionnel classique dans Ie statui 
du maire. II est a la lois agent de la 
commune et collaborateur Ires elron de 
l'Etat, vu ses attributions adminislratives 
etjudiciaires.1I n'estcependantplusAgent 
de l'Eta!. L'article 45 est Ires clair a ce 

• propos: "Enoutre,/eMaireestchargeen 
collaboration avec Ie Representant de 
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('Etat, de la publication et de ('execution 
des lois et reglements". 

En tant qu'agent de Ia commune, Ie 
Maire est l'Executeur des delioorations 
de Conseil communal. Mais il a des 
attributions propres, competences et 
pouvoirs de decision qu'il exerce sous Ie 
controle du Conseil communal et sous Ie 
controle administratif du Representant 
de l'Eta!. Ainsi, il represente la commune 
dans la vie juridique, administre les biens 
communaux, a I'initiative de la prepara
tion du Dudgetcommunal, a lacharge de 
la police municipale.1I est en outre Ie chef 
hierarchique du personnel communal 
relevant de la commune. 

Dans Ie nouvel edifice administratif, Ie 
Maire devient ainsi Ie personnagecief. Et, 
parlefatt meme, proceder a relection des 
quelques 750 Maires et 17 250 con
seillers municipaux pour mars 1996 ( en 
prenant une moyenne minimale de 23 
conseillers par commune), alorsqu'on en 
est seulement aux toutes premieres 
operations preparatoires de creation des 
communes, constitue Ie verttable defi de 
la decentralisation malienne. On ne sau
rait alors trop recommander I'etude des 
dispositionsmunicipalesducodeelectoral. 

Le bureau communal 
C' est I'organe executifcollegial de la com
mune, elu au sein du conseil communal. 
II est compose du Maire et de ses ad
joints. Aussitotapresson election, Ie Maire 
prend fonction etassure la presidence du 
Conseil municipal pour I'election des ad
jointsetdesrepresentantsdelacommune 
au conseil de cerde (art.56). Ces der
nierssontelusdanslesmemesconditions 
que Ie Maire. Le nombre des adjoints 
varie, selon la demographie communale, 
entre un minimum de 3 pour les com
munes de moins de 50 000 habitants et 
un maximumde5 pourlescommunesde 
plus de 100000 habttants. Leurs attribu
tions specifiques sont definies par arrete 
du Maire. 
Le Conseil communal 

LeConseilcommunalestl'assemblee 
elue charger de gerer les alfaires de la 
Commune 

L'election se fait au suffrage universel 
direct par un scrutin general de listes 

decirconstance) d'un parti politique. Telle 
est, en elfet, la volonte des Constituants 
de la Conference Nationale de Juiilet
AoQt 1991. 

La dasse politique malienne semble 
s'aocomoder tout-a-fait de ce dispositif 
qui, dans un sens, devratt aboutir au 
renforcement du systeme partisan. Plus 
exactement au renforcement des partis 
qui sauront s'adapter ( anticiper con
viendrait mieux ) au bouleversement du 
paysage politique qu'entraine Ie proces
sus de decentralisation. 

L'argument avance est la crainte de 
voir I'integrisme islamique entrer ainsi 
dans la vie politique malienne, par la 
petite fenetre,la conference nationale lui 
ayant ferme la grande porte. II est vrai 
qu'en Aigerie,la victoire du FIS a d'abord 
ete municipale. 

Cependant, avec un tel systeme, non 
seulement seront ainsi ecartees de 
nombreuses competences qui ne se re
connaissent pas dans ce jeu partisan 
offrant, de nos jours, un bien lriste spec
tacle, mais aussi, iI faut s'attendre a 
I'emergence de puissants partis locaux. 
De fait, est-<:e flnalement un veritable 
danger, que I'emergence de parlls 10-
caux? N'est-ce pas la, plutot, un passage 
oblige vers la creation de grands partis 
nationaux, par agregation d'interets et de 
sensibilites? Vers la creation de partis qui 
mobiliseraientvraimentselon des projets 
de societes concrets ? Qui mobiflseraient 
autant les cadres que les populations ? 
Vers lacreation de partis de legitimtte a la 
place des partis tirant I'essentiel de leurs 
prerogatives de leur statuI? Vers la crea
tion de partis de militants et d'electeurs 

----

proportionnelles. Seuls les partis politi- _ if 
ques ont faculte de presenter ces listes. 
C'est dire que, pour etre conseiller muni-

de conviction ou 
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aux lieu et place des actuels partis de 
recepisses ? 

Les conseillers municipaux sont elus 
pour une duree de 5 ans. Leur nombre 
varie entre un minimum de 11 membres 
pour les communes de moins 10000 
habitants et un maximum de 45 mem
bres pour les communes de plus de 200 
000 habitants, selon Ie tableau de I'article 
6 du Code des Collectivttes. 

La duree normaledu mandatpeutetre 
abregee, soit par dissolution, sott par la 
demission individuelle de tous ses mem
bres. On procede egalement au renou
vellement integral du Conseil communal 
lorsque pour tout motif, celui-ci est reduit 
aux deux-tiersdeses membres. La duree 
normale du mandat peut egalement etre 
prorogee de six mois au maximum. 

La dissolution du conseil communal, 
tout comme sa prorogation, necesstte un 
decret pris en Conseil des ministres. Le 
decret de dissolution doit etre motive. Un 
nouveau conseil communal dott etre elu 
dans un delai de 3 mois a compter de la 
date dissolution ou de demission indiv~ 
duelle de I'ensemble de ses membres. 
Sur proposition du Ministre charge des 
Collectivites terrttoriales, Ie Conseil des 
Ministres institue, par deeret, une Dele
gation speicialecomposeede 7membres, 
chargee d'administrer provisoirement la 
commune. En cas d£l blocages rendant 
impossible I'election municipal\! dans Ie 
delai legal imparti (3 mois ),Ie Conseil de 
ministrespeut,danscedelailegal,prendre 
un decret prorogeant la duree des pou
voirs de la delegation speiciale. Le code 
des Collectivttes ne liixe a10rs pas d'autres 
delais. 
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ill- Les autres collectivites decentralisees : 
Le macro decoupage du territoire re

groupe les communes encercle, puis les 
cercles en regions ; chaque collectivite 
territoriale restant autonome, sans autre 
tutelle que celie de l'Etat, et ce, dans des 
conditions bien definies. Du point de vue 
spatial, Ie processus amorce dans les 
communes se poursuivra dans ces ni
veaux intermediaires. Les communes, 
constituees volontairement par 
regroupement de villages et fractions, se 
regrouperont tout aussi volontairement 
pourconstituerlescercJes qui, 1Ileurtour, 
se regrouperont volontairement en re
gion. Evidemment sur la base des crite
res constitutifs bien etablis, et avec les 
arbitrages qui s'imposeront.1I n'estmeme 
pas exciu qu'au terme dece processus Ie 
maintien de I'un deces echelons interme
diaires, en I'occurrence I'Eichelon-relais 
que constitue lecercle, n'a~plus sa raison 
d'etre, eu egard notamment aux con
traintes budgetaires que ne manquera 
pas d'induire la superposition de 3 
echelons administratifs dotes chacun 
d'une pleine capacite juridique et devant 
s'auto-administrer dans de larges pro
portions. 

En attendant, la loi 93-8, continuant 11 
faire preuve d'une prudente sagesse, 
maintient les 3 echelons (Region, Cercie, 
Commune) comme il exista~ 3 echelons 
(regions, cercies et arrondissements). Et 
Ie code des collectivites prend donc en 
compte egalement les Cercies et les 
regions, tout en les definissant Le cercle 
est ainsi "/a collectivite de niveau inter
mediaire de mise en coherence entre la 

region et la commune". ( art.74). Tandis 
que la region (art 123) "a une fonction de 
mise en coherence des stratigies de de
veloppement et d'amenagementdu terri
toire". 

AU NIVEAU DU CERCLE 
Le Conseil de cercle: 

Le conseil de cercie est forme de 
representants "elus en leur sein au scrutin 
secret par les conseils commu~aux" du 
cercle. II s'agit donc d'une election indi
recte parmi les conseillers municipaux 
des communes qui composent Ie cercle. 
Le nombre de representants par com
mune varie entre 2 et 5 selon Ie hombre 
d'hab~nts des communes concemees. 
Le conseil de cercie a toutes les compe
tences de I'organe deliberant d'une col
lectivite decentralisee. A I'instar du con
seil communal, il a pouvoir de decision 
pourtoutes les affaires d'interet du cercie. 

Le bureau du conseil de cercle : 
Le conseil de cercie el~ en son sein au 

scrutin uninominal un bureau compose 
d'un president et de deux vice-presidents 
charges de taches specifiques. 

Lepresidenldu COnsell de~rclea 
les memes prerogatives que Ie maire : il 
est charge des interets du cercle et au 
nom de I'interetgeneral, il assurelapubl~ 
cation et I'execution des lois et regie
ments. Au meme titre que Ie maire, il est 
autorite de police administrative et judi
ciaire. II est donc Ie veritable chef de 
l'Executif au niveau du cercie. ToutBfois, 
les attributions des Vice-Presidents sont 

specifiees par Ie Code des Collectiv~es. 

AU NIVEAU DE LA REGION 
L'Assembtee nigionale: 

L'organe de libre administration de la 
region est I' Assemblee regionale. Ble est 
composeeselon Ie meme mode de desi
gnation des membres que celui du Con
seil de cercle : Chaque Conseil de cercle 
eli! en son sein des representants 11 l'As
semblee regionale dont Ie nombre, va
riant selon la population des cercles con
cemes, oscille entre un minimum de 2 
representants par cercies de moins de 
100 ()()() hab~nts 11 4 representants par 
cercles de plus de 200 ()()() hab~nts, 
selon Ie tableau de I'article 124. 

Le Bureau Regional: 
Comme aux deux echelons'adminis

tratils inferieurs, ce sont les exigences de 
la democratie administrative qui com
mandentl'action administrative region ale. 
Ainsi, I'assemblee regionale el~ en son 
sein un organe executif, Ie bureau de 
I'assemblee, compose d'un president et 
de deux vice-presidents qui exercent, 
sous la supervision du president, des 
attributions ciairement definies. C'est un 
organe collegial de gestion. Le president 
est principaiement charge de I'execution 
des decisions de I'assemblee regionale. 
II a aussi la sauvegarde des interets 
regionaux et celie des interets nationaux 
telle la publication et!' execution des lois et 
reglements. 

Le president du Bureau du Conseil de 
cercle et Ie president du Bureau de l'As
semblee regionale, toutcomme Ie Maire, 
sontdonc les veritableschefsde I' executif 
regional. Les representants de l'Etat 11 
leur niveau assurant une tutelle souple, a 
pollteriori pour I'essentiel, une tutelle de 
conseil, de mise 11 disposition de moyens, 
notamment en matiere du maintien de 
I'ordre public, du bon respect des lois et 
des interets nation aux. 

Duree des mandats 
Les mandats des Conseils de cercle 

et de l'Assemblee region(lle, egalement 
de 5 ans, peuvent etre proroges ou abre
ges dans les memes conditions de forme 
et de delai que celui du Conseil commu
nal. Toutefois, Ie code est, en I'occurence, 
moins precis pour Ie cas d'impossibilite 
d'election, dans Ie delai legal imparti, d'un 
nouveau Conseil ou d'une nouvelle As
semblee, apres dissolution ou demission 
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IV- Le contrOle du pouvoir central sur les collectivites locales 
Le Code des Colleetivites Temtoriales 

vient preciser Ia loi 93-8 en matiere d'orga
nisation de Ia tutelle. Le oontrole porte it la 
fois sur les organes dirigeants des oollee
tivites et sur leurs actes. 

Sur les organes 

Outre les dissolutions des conseils et 
assemblees dans les oonditions decrites 
supra, il est possible, pourl'Etatcentral, de 
suspendre ces oonseils et assemblees, 
mais aussi de suspendre et meme de 
revoquer les Maires, Presidents de Con
seil de cercle et Presidents d'Assemblee 
regionale. 

Lasuspension est prononcee par sim
pie arrete ( mais motive ) du Ministre 
charge des Colleetiv~es Territoriales. Ce 
dernier "en informe" Ie Gouvemement it 
sa plus prochaine session. La suspension 
du Conseil, de l'Assemblee, du Maire, du 
president du Conseil de cercle, du presi
dent de l'Assemblee regionale, ne peut 
exooer 3 mois au bout desquels, soit I'on 
passe, Ie cas echeant, it Ia dissolution ou 
it la revocation, soit la suspension est 
levee de plein dro~. 

La revocation, oomme la dissolution, 
est prononcee par Decret motive pris en 
Conseil de Ministres. II n'est pas indique, 
de fayon explicite, Ie ou les cas au la 
revocation ou la dissolution est possible. II 
estsimplementditqueleChefdel'Executif 
local revoque "estadmispreaJablementa 
foumir ses explication ecmes" (art.42). 
Dans Ie droit franyais, par exemple, la 
dissolution d'un Conseil n'est possibleque 
''lorsque Ie fonctionnement general du 
Conseil est impossible ", par exemple, en 
cas d'impossibil~e, dOment oonstatee, de 
oollaboration entre un Maire et Ie Conseil 
municipal. La dissolution ne peut jamais 
etre prononcee par voie de mesure ge
nerale. 

En matiere de maintien d'ordre, lors
qu'il y a urgence, au negligence de la part 
de l'Executif local, Ie Representant de 
l'Etat se substitue purement et simple
ment it lui; ce qui constitue Ie mode de 
oontrole Ie plus extreme des pouvoirs 
centraux sur les organes decentralise. 

Sur les actes 

II s'agit en fait d'un regime mixte alliant 
oontr6le a priori, donc d'opportunite, et 
oontr6le a posteriori, donc de legalite . 

Le oontr6lea priori porte sur les attribu
tions des oolieetillites territoriales soum~ 
ses it approbation prealable. Leur liste 
exaustiveestfixeeparleCodedesCollee
tiv~es. 

Cesont: 

1- les budgets et les CORlptes ; 
2-les conventions, dons et legs et subven
tions assortls de condttlons; 
3- Ia creation et Ie mode de gestlon des 
services et organismes it caractere indus
trlel et commercial; 
4-les madalnos d'appllcation du stsM du 
personnel j 

&-les operations d'amenagement de 
I'espace ; 
6-1a fixation des taux des impOts et taxes; 
7-1a reglementation en matiere de police 
administrative; 
6-les emprunts ; 
9-1a prise de participation et toute inter
vention Impliquant Ia cession des biens et 
des ressources de la collectivHe; 

Outre I'approbation prealable, les deli
berations portant sur ces matieres n'ont 
force executoire qu'apres un delai de 30 
jours suivant Ia notification du proces ver
bal de deliooration it I'autorite de tutelle. 
Cette derniere se fa~ dans un delai de 8 
jours apres chaque deliooration, par de
pOt donnant lieu it recepisse. Toutefois, 
l'Autorite de tutelle peut en permettre 
lexecution immooiate. 

Dans tous les autres domaines, l'Auto
rite de tutelle n'a aucune competence 
(autre que de simples conseils) pour con
naitre de I'opportun~e des decisions. II 
dispose toutetais des 30 jours de delai 
pour exercer : 

- soit un sursis it execution, 

/ I 

. -soit un constat par ecrit de Ia nuli~e de 
I'acte, dans Ie seul cas au cette deci
sion viole la loi, parexemple si elle n'en
tre pas dans Ie domaine de competence 
de la colleetivite decentralisee (art. 233). 

Raison de plus pour regretter Ie man
que de rigueurqu'introduisent les expres
sions" notamment" et" entreautres" dans 
Ia formulation des affaires locales, telies 
que definies dans Ie Code des Colleetiv~ 
tes. Une enumeration exhaustive aurait 
ete plus prudente, afin que d'autres lois 
viennent agrandir ce domaine de compe
tence. 

II est bon de remarquer que Ie Repre
sentant de l'Etat ''constate fa nUllite"de la 
decision. II ne saiss~ pas Ie Tribunal 
adminitratif pource faire. La saisine de ce 
Tribunal ( et aussi de fautorite de tutelle 
superieure ) contre la decision du repre
sentant de l'Etat echeoit it Ia Colleetiv~e et 
aussi aux hab~nts, Ia Ioi ne precisant pas 
comment, dans ce demier cas. En tout 
etat de cause, Ie delai de recours est alors 
de 1 mais. La nuance mer~e d'etre souli
gnee. 

Cetteorganisation, tresprudente, de Ia 
tutelle de I'autorite centrale sur les Collee
tiv~es Temtoriales pourra~ heurter les 
puristes de Ia decentralisation. Mais, d'un 
autre cote, elle rassure ceuxqui craignent 
que Ia decentralisation ne soit Ie chant de 
depart de I'exacerbation des particularis
mes Iocaux, et Ie chant de cygne de la 
cohesion nationale. Etdefa~, nel'oublions 
pas, I'article premier de la Ioi 93-8 com
mence ainsi : "Dans Ie respect de /'unite 
nalionale et de l'integrite tenitoriale ..... " 

,- -_.-
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 

v- Le droit du citoyen it I'infonnation 
Le code des collectiv~es territoriales 

attache une tres grande importance a 
I'information du c~oyen sur les delibera
tions des elus Ioeaux. Nous disions supra 
que decentraliser, c'est aussi favoriser 
I'emergence d'une grande dynamique 
collective debordant rapidement et am
plement la lettre des decisions formelles 
des lois et decrets. 

L'objectif, c'est donc rapprocherle plus 
possible Ie systeme de democratie repre
sentative que nous avons adopte, a cette 
impossible democratie directe mais vers 
laquelle tous les vrais democrates es
saient de tendre. 

II s'ag~d'eviterde faire de sorte que les 
populations ne soient impliquees qu'une 
foistous lesS ans, c'est-a-dire au moment 
ou on les pousse aux urnes. 

Le code dispose ainsi que les delibe
rations desconseils etassembleeslocales 
sont publiques, obligatoirement dans 
certains cas, sauf lors de huis dos bien 
reglementes. D'autre part, les Proces 
verbaux des deliberations obeissent a 

des regles de public~es precises, notam
ment par voie d'affichage. Ensu~e, toute 
personne qui Ie demande peut obtenir 
communication, a ses frais, de comptes
rendus de seances. 

C'est dans ce souci de faire participer 
la population a la base que Ie code donne 
un role consultatif obligatoire ,a chaque 
collectiv~e locale, concernant les pro
grammes de developpement'inities par 
l'Etat dans son ressort territorial, et qu'un 
tel pouvoir consultatif obligatoire est ega
lement confere aux conseils de quar
tiers, de villagesetde fractions, dans Ie 
meme domaine, bien queces demiers ne 
soientpaserigesencollectiv~esterritoria

les decentralisees.En outre, consulter 
oes conseils devient une obligation 
lors de I'etablissement des budgets. 

La loi 93-8 ne confere pas auxvillages, 
fractions et quartiers Ie statui de Collec
tivites T erritoriales decentralisees dotees 
de la personnal~e juridique.11s restentdes 
structures deconcentrees de l'Etat. Le 
Code les considere toutefois comme des 

,. 

VI - Les finances des collectivites territoriales 

La loi n° 9S-D34 du 12 avril 1995 
portant code des Collectivites Territoria
les en Republique du Mali est tres expli
c~e sur ce poin~ notamment dans I' article 
187. Les ressources des collectivites 
comprennent : 

1) Des ressouroes budgetaires, qui 
sont constituees de transfert du Budget 

de l'Etat aux collectivites : 

- La Dotation Generale de 
DecenfTalisationqui repose sur Ie principe 
que tout transfert de competences de 
I'Etatauxcollectiv~ess'accompagned'un 

transfert de ressources; 

-Ia Dotation du fonds de Perequation, 
assure une perequation des ressources 

D.E:..) ';>-:::o~u. T""~ 
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echelons impbrtants dans I'organisation 
administrative decentralisee. Car les vi~ 
lages etfractionssonten real~e lessieges 
des traditions administratives, des lieux 
de pouvoir a travers lesquels Ie c~oyen a 
toujours pen;:u Ie caraclt3re consensuel 
ou autoritaire de la gestion des affaires de 
la communaute. Par ailleurs, I'etendue 
des pouvoirs des chefs de village et de 
fractions sont la mesure de la 
centralisation, de la deconcentration et 
de la decentralisation administrative. lis 
constituent aussi des reperes tangibles 
qui fac;:onnent la memoire administrative 
et historique du pays. 

Ainsi, les villages, fractions et quartiers 
sont-ils consideres comme etant les 
communautes debase des Communes. 
Et bien qu'ils soient crees par Ie Repre
sentant de l'Eta~ leurs chefs sont investis 
parlesconseillersdevillages,defractions 
et de quartiers qui, eux, sont elus. lis 
participent a I'elaboration et a la mise en 
oeuvre des actionsdedeveloppement. Et 
Ie Conseil communal esttenu de prendre 
leurs avis, comme indique plus haut, 
dans les domaines touch ant a leur cadre 
de vie. 

entre les differentes collectiv~es en fonc
tion de leurs caracteristiques propres; 

- les subventions speciales de I'Etat 
destinees au fonctionnement eVou a I'in
vestissement. 

2) Les ressources fiscales qui 
comprennent : 

-Ies imp6ts d'Etat transferes aux col
lectivites. Ces transferts se font par af
fectation surle produitdes dils imp6ts. Un 
decret determine la de de repartition des 
affectations; 

- les imp6ts et taxes Directes qui re
sunent du produ~ des bases d'imposition 
par les montanls fixes par des delibera
tions des conseils des collectiv~es, 

- les Imp6ts et Taxes indirects. 

3) Les prodults par nature qui com
prennent: 

- les produits de I'exploitation et les 
Recettes Tartfalres, 

- les produits financiers, 

.JUILLET1995. LE DEMOCRA TE. EDITION SPECIALE 
Hllion Mundekrr.. 



- les revenus du domaine. 

4) Emprunts autorises qui seront 
exclusivementdestinesauxfinancements 
des Investissements. 

5) I'autofinancement brut local qui 
constitue un prelevementdes recettes de 
la section de fonctionnement du Budget 
des collectiv~es et qui sera affecte it 
I'investissement. 

6) Les Dons et Legs. 

7) Les autres ressources : les sub
ventions des partenaires extEirieurs. 

La nomenclature des ressources fts
cales par categorie de collectivites terr~o
riales etleurs maxima sontfixes parle Loi. 

Nous pouvons ainsi classer les types 
deressourcesc~esparlaloien3grandes 

families : les ressources financieres 
transferees par I'Etat aux collectivites, les 
ressources ordinaires de la collectiv~e et 
les ressources extraordinaires ou exte
rieures. 

a) Les ressources financieres 
transferees de I'Etat VElrs les collectivi
tes.lls'agitlitessentiellementde ladotation 
generale de decentralisation, du fonds de 
perequation et des subventions spEicia
les que l'Etat pourrait accorder 
exceptionnellement, comme cela a ete Ie 
cas pour Ie regions du Nord. La caracte
ristique principale de ces ressources re
pose sur leur aspect ponctuel. Encore 
une fois, pourquoi decentraliser en par
tant de I'idee que I'argent viendra~ d'en 
haut? 

La dotation de decentralisation nevient 
que dans Ie cadre du financement des 
transferts de competences. Donc _elle ne 
fait qu' assurer it la collectiv~e concernee 
la compensation integrale des charges 
engendrees par les competences trans
ferees, et qui ne sont pas couvertes par 
des transferts de fiscalite. Donc elle n'est 
pas operationnelle lorsqu'il s'agit de fi
nancer des investissements et equipe
ments qui devront par consequent etre 
pris en charge par les collectivites. 

b) Les ressources ordinaires nesont 
en fait que les impets et taxes collectes 
dans la commune, en plus des recettes 
engrangees par I'exploitation des equi
pements locaux. Elles ne sont autres que 
Ie fru~ des efforts intemes. Leur niveau 
est donc fonction du potentiel fiscal et du 

Les instruments juridiques de fa decentralisation 

revenu des hab~nts de la collectivite 
d'une part, et, d'autre part, de la capacite 
des percepteurs a mobiliser les ressour
ces intemes. L'eflicacite des seNices de 
recouvrementetl'espritdecivismeseront 
determinants pour maximiser les recet
tes. 

Profitons de ce passage pour lever 
une ambiguHe. Beaucoup de doyens 
pensent qu'une. consequence fonda
mentale de ladecentralisation reside dans 
Ie fait que tout impetettaxe recouvredans 
une collectivite do~ etre integralement 
investi danscelle·ci, sans ristourne aucun 
pour Ie T res or central. II est important que 
cette ideeso~corrigee. Certes, I'essentiel 
de ces recettes devra servir a couvrir les 
besoins de fonctionnement et d'equipe

. ment de la collectivite. Mais les doyens 
doiventsavoir, qu'au dela de I'investisse
ments local, il est indispensable de proce
der a des investissements regionaux et 
me me nationaux. Ainsi, la partie a 
retroceder it I'Etat est indispensable pour 
couvrir ces investissements. La 
responsabilisation dansles choix strate
giques en matiere du developpement 
local ne do~, en aucune fac;:on, occu~er 

I'exigence de participation it I'ceuvre de 
construction nationale. La solidarite entre 
regions d'un meme pays doit prendre Ie 
pas sur la culture d'ego"lsmes locaux ou 
regionaux. 

c) Les ressources extraordinalres 
sont constituees essentiellement des 
subventions des parten aires au develop
pement, bilateraux, multilateraux ou dans 
Ie cadre des jumelages-cooperations; de 
I'apport des expatries originaires de la 
locaI~e; des possibilites nouvelles que les 
communes auront pour contracter des 
emprunts, lesquels seront d'ailleurs sous 
contr61e de l'Etat. II est vrai que jusqu'a 
present les ressources extraordinaires 
on exterieures financeht la quasi-totaflte 
des projets de developpement et des 
equipements des communes. Mais cela 
pourra-t-il continuer etemellement ? La 
consequence immediate et irremediable 
estla fragilisation de lacollectivite, par une 
dependancevis-it-visdel'exterieur.Ainsi, 
en comptant uniquement sur ces res
sources exterieures, les collectivites ins
crivent leur developpement dans I'alea
toire. 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
'I ' 

Le statut des fonctionnaj~ 
des conectivi~ territoriales 

Ooi n095-022 du 30 Mars 1995) 

Une loi CLfsurant l'unite du statut desfonction/wires territoriaux, une parite de situation 
avec leurs homologues d'Etat, tout en pre,~ervant leur specificite 

L
A DECENTRAUSATION a 
necessitel'adoptiond'unCode 
portant statut des fonctionnai
res des Collectivites Territoria

les. L' objet de ce demier est de rappro
cherlasituation du fonctionnaire territorial 
de celie du fonctionnaire de l'Eta~ en lui 
assurant des garanties d'emploi et de 
carriere identiques. 

Est conceme par ce nouveau statut : 
Le personnel nomme dans un emploi 
permanent et titularise dans un grade de 
la hierarchie administrative des Collectivi
tes territoriales (Art 1 er).11 en resu~e que 
les dispositions du statuts'appliquent aux 
Secretaires generaux et a leurs adjoints, 
mais pas aux Elus locaux, ni aux mem
bres des commissions de travail. Ne sont 
non plus pas concemes, Ie personnel 
contractuel, meme occupantdesemplois 
permanents par suite de reconduction de 
contrats de travail a duree determinee. 

Avec ce statut, Ie but evident du legis
lateur est de consacrer I'unite de situation 

des fonctionnaires territoriaux. Ceci pour 
eviter Ie danger d'une heterogeneite liee 
al'atomisationdeleursfutursemployeurs, 
qui seront de I'ordre de plusieu~ centai
nes, voire du millier. S'il etait laisse a 
chacune d'entre elles la latitude de nego
cier avec ses fonctionnaires leu~ propre 
statut, il va s'en dire qU'il y en aurait autant 
qu'il y aurait de collectivites. 

Parite avec la fonction 
publique 

L'organisation des carrieres etles p0-

sitions statutaires ( activite, conges di
vers, detachement, etc ... ), de discipline, 
de notation, d'avancement, de cessation 
definitive de service, sont semblables 
dans les deux fonctions publiques, qui 
prevoient, egalement, des regles de 
titularisation des agents non titulaires. 

Lecodeadoncoptepourlaseparation 
de I'emploi du grade et du corps. Ce qui 
securise Ie fonctionnaire territorial, a liinstar 

. desonhomologued'Etat Dans une fonc
. tion publique" d'emploi ", Ie fonctionnaire 
local aurait ete lie a son emploi. C'est-a
dire qu'ille perdrait, en cas de suppres
sion, pour des raisons d'economie par 
exemple. Alors qu'avec ce dispositif, 
I'agent serait forcement reclasse, en 
fonction de son grade. 

Les regles de recrutement sont har
monisees : "Ies recrutements s'effec
tuent par voie de concours national. La 
mise en competition des emplois a 
pourvoir a lieu a des dates p(jriodiques 
pour I'ensemble des emplois vacants au 
niveau de toutes les collectivites territo
riales" (art 1 0). Cette disposition est es
sentielle. Elle s'oppose a une derive 
regionaliste du recrutement, assure Ie 
maintien de la cohesion nation ale et fa
vorise Ie renforcement du brassage s0-

cial qui caracterise la nation malienne. 
L'article 22la renforce : "Aucune distinc
tion ne paut eire {aite entre les fonction
nairesregisparlepresentstatutenraison 
de leur sexe, de leur handicap ou de leur 
appartenance ethnlque sauf pour tenir 
comptedesaptitudesphysiquesrequises 
pour I'exercice de certaines fonctions". 

L A LOI garantitdes remune
rations identiques, au mains 
pourlescorpscomparables. 

Art 69 : "Le regime de 
traitement des fonctionnaires de I'Etat et 
celuidelasecuritesociaJeafferents'appli
quent aux fonctionnaires des collectivites 
territoriaJes. Toutefois,/estauxdesprimes 
etindemnitesalloueesauxfonctionnaires 
des collectivites territoriaJes est fixe par 
decision de I'organe deliberant de cha-
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que collectivite. Ces taux ne pewent 
cependant etre inferieurs ou superteurs 
de 25% a ceux octroyes per fEtat pour 
des emplois equivalents." 

L'obectifsubsidiaire evident de I'article 
69 est double : D'une part, il vise a une 
espece de justice sociale. Les primes et 
indemn~es etant, dans les faits, les prin
cipales sources discriminantes dans les 
traitements entre les agents publics, les 
fonctionnaires locaux ont droit aux me
mes conditions que ceux d'Etat, et sont 
proteges jusqu'a un seuil de 25% au 
moins. D'autre part, afin dev~er la distri
bution, au niveau local, de primes et 
indemn~es fantaisistes, dont la conse
quence evidente sera~ I'explosion de la 
masse salariale, ces demieres sont pla
fonnees, egalement dans la fourchette 
de 25% au plus. En moyenne donc, ces 
primes et indemn~es seront semblables 
dans les grandes masses, au plan macro
economique. 

Une fonction publique 
specifique 

La specificite reside dans ses organes 
de gestion. 

En premier lieu, Ie Ministre charge des 
Collectivites Territoriales, assiste par un 
Consell Superieur des Fonctlonnai
res des Collectivltes Territoriales, est 
garant de I'application du statuI. Ce con
seil, preside par un representant des 
collectiv~es elu en son sein, estconstitue 
paritairement de representants de fonc
tionnaires et de collectivites. 

En second lieu, il est institue dans 
chaque region, une commission ad
ministrative paritalre composee de re
presentants des collectiv~es designes 
par les autorites executives et de repre
sentants elus des fonctionnaires.1I don ne 
son avis sur les aetes d'administration et 
de gestion du personnel etpeutsieger en 
matiere disciplinaire. 

L 
ES AUTORrrES territoriales 

. disposent ainsi d'une gamme 
tres large de possibil~es de 
recrutement, qui leurlaisse une 

grande liberte de choix, notammentpour 

Les instruments juridiques de fa dicentralisation 
chementdesfonctionnairesd'Etataupres 
des Collectivites Territoriales sera la plus 
empruntee. Ce statut, qui meriterait de 
plus gran des reflex ions, relevera certa~ 
nement du domaine reglementaire. Au 
risque sinon qu'a force de revendications 
partielles et successives, les fonctionnai
res detaches ne reussissent a creer, par 
la force des choses, un statut particulier 
d'agents publics, eu egard a la rente de 
sruation dontils disposeront, au moins au 
depart. 

En outre, les reflexions en matiere 
legislative devront assez rapidement 
s'orienter vers la definition d' un nouveau 
statut general de la fonction publique, 
reunissant les deux statuts en un seul 
texte de loi, avec pour ambition de cons
truire une grande fonction publique au 
service de la Republique, organisant une 
mobilite entre la fonction publique d'Etat 
et les fonctions publiques locales. Al'aide 
de passerelles permettant, en fonction 
des besoins et des disponibil~es, des 
mouvements d'agents dans les deux 
sens. 

Incontestablement, la sruation fa~e 
auxfonctionnairesterr~oriauxemanedes 

bonnes dispositions, a leur egard, du 
legislateur malien. Mais qu'en sera-t-il 
dans lesfaits? Ne nsque+on pas d'assis
ter a la derive qu'a connue, dans ce 
domaine, la decentralisation fran9aise ? 
OU, moins de 10 ans apres la loi I'assimi
lant aux conditions generales des fonc
tionnaires, Ie statut des agents publics 
terr~oriaux a craque de toutes parts. Ou 
I'un~e a fa~ place a la disparite, aux 
inegalites et a la concurrence ( non pas a 

la competition ). OU la recherche de 
performances a abouti au recrutement 
des cadres de haut niveau en dehors du 
statut, en tant par exemple que 
conventionnaires, pourpouvoir mieux les 
motiver. Creusant ainsi un grand ecart 
entre collectiv~es grandes ou riches, et 
collectiv~es petites ou pauvres. OU la 
parite dans les traitements est restee 
lettre morte, au grand dam des fonction
naires locaux, dont les metiers ont sou
vent releve du sacerdoce. OU, finale
ment, on a assiste a I'emergence d'une 
fonction publique territoriale duale, evo
luant sans regles ? 

I 
LEST PERM IS de penser 
raisonnablement que non. Tout 
simplement parce qu'il y a de for
tes chances que Ie niveau moyen 

de formation technique des elus locaux 
so~ au Mali assez faible. Conferant, de 
prime abord , un role particulier aux 
fonctionnaires d'Etat detaches aupres 
des Collectiv~es temtoriales. Ce sera a 
eux, en definitive, que reviendra la mis
sion historique de construire la fonction 
publique temtoriale. Dans une grande 
simulrude de situations. 

Dans tous les cas, I'une des conditions 
essentielles de la reussite de la 
decentralisation, au Mali, dependra de la 
fa90n dont naitra et se developpera la 
fonction publique des Collectiv~es. 
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les emplois de haut niveau. Cependant, I--=: 
il est raisonnable de penser qu'au moins II; -~:-=':: . :: 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
~ ___ ... _ ::::J 

Decentralisation 
et Pacte national 

Interview de MrOusmane SY 

La Decentralisation est incontoumable, 
dit-oh. Vous, en tant que chef de Ia 
Mission de decentralisation, pensez
vous, surtout pour Ie Nord-Mali, qu'elle 
est un eh~ment de la solution politique 
des problemes des regions du Nord ? 

Je pense effectivement que la 
decentralisation. a son ongine meme, est 
un element de solution polnique.Je me 
solNiens, avant meme la 3e Republique, 
quand sous la 2e Republique Ia rebellion 
a commence, la base de dialogue polni
que que les autorites ont engage avec les 
Mouvementsetarrladecentralisation.Mais 
ceterme a tellement ete galvaude qu'il n'a 
plus inspire confiance. De 18 est venue 
!'idee de la libre administration, qui n'est 
qu'une autre forme d'appellation de Ia 
decentralisation: Elle-meme ne proccooe 
qu'a instrrutionnaliser la libre administra
tion des collectivites. 
Donc, aujourd'hui justement, la 
decentralisation, tellequ'elleestprevueau 
Mali, viseaamenerunesolution polnique, 
et a proposer, pas aux Mouvements seu
lement, maisatoutes lescomposantesde 
Ia societe Malienne, des solutions polni
ques pour amener les populations, les 

.\ 

communautes, a 
s'organiserenvuede 
s'occuper de Ia ges
tion de leurs prapres 
affaires. 

Pensez-vous qu'iI y 
a compatibilite entre 
laDecentralisationet 
Ie SlaM particuller 
des RegionsduNord 
consacreparlePacte M. Ousmane SY Nationalensoncha- L-__ .:-__ ...!... __________ ---.:l::dJ 

pitre III Articles 15 a 43 ? 
Dans les grandes lignes, nous 

n'avons pas vu d'ineompatibilrre entre Ie 
Statut particulier et Ia Decentralisation. 
La reforme que nous sommes entrain de 
preparer prend sa racine dans la transi
tion, parce que ses grandes indications 
sont contenues dans Ia Loi 93-08 qui tire 
ses ~ngines de la Transrrion. C'est Ia 
synthese des grandes rencontres de Ia 
Paix ( Segou, Mopti ) qui a aboUti aux 
grands pnncipes de la Loi 93-08. 
L'enracinement de la polrrique actuelle de 
decentralisation part de Ia Conference 
Nationale. Maisil part aussi des elements 

\-.0" -
-' , 

\ 

qui ont ete recueillis comme solutions aux 
problemes du Nord. 
En gras, les preoccupations du Statut 
particulieront ete pnses en compte dans Ia 
reforme de decentralisation. Maintenant il 
faut statuer qu'a I'epoque les reftexions 
n'etaient pas beaucoup avaneees, que Ie 
contexte de democratisation qu'on etarr 
entraindeconstruiren'etarrpasbienetabli. 
Partant de toutes les reftexions qui ont eu 
lieu apres, des reajustements se sont 
averes necessaires. 
En exemple: leStatut particulierprevorrun 
niveau de collectivite appele Assemblee 
inter-regionale. Dans Ia reforme actuelle 
de decentralisation, un tel niveau de col
lectivite n'estpas prevu. Nousavonsprevu 
3 echelons: la Commune qUi regraupe les 
villages eVou fractions, Ie Cercle qui va 
regrauper des Communes et Ia Region. 
Nous disons que I'Assemblee inter-regia
nale prevue dans Ie Pacte n'est pas un 
echelon de collectivrre decentralisee re
tenu, mais nen n'empeche sa mise en 
place, parce que, dans Ia Loi 93-08dont je 
vous partais, il est prevu un niveau de 
cooperation inter -collectivrres. Done plu
sieurs regions ( du Nord entre elles, ou du 
Nord et du Sud) peuvent se meltre en
semble pour gerer un certain nombre de 
problemes qui leur sont communs et met
tre en place des organes communs de 
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gestion de ces problemes. La reforme 
n'exclut done pas les Assemblees inter
regionales, maiselle ne lesinst~utionnalise 
pas comme echelons de collectiv~es de
centralisees. 
Ce sont de pemes differences avec Ie 
Pacte mais I'esprit du Pacte est entiere
ment pris en compte dans Ia reforme de 
decentraUsation. 
II y a des questions de details II regier, tel 
Ie financement et I'appui de projets de 
developpementau Nord parcertains Etats 
et Organismes prevus par Ie Pacte. Au 
moment de regler les questions de finan
ces des COliectMes decentralisEies, les 
specificMs des regions du Nord vont etre 
prises dans Ie cadre des instruments de 
solidarite car, dans les dotations que l'Etat 
va faire aux coliectMes il est prevu des 
regles de pEirequation en vue de Ia solida
rite pour I'equilibre entre les regions natu
rellement pourvues et celles depourvues. 

Les ecMances approchent: Ie decou
page administratif d'lei Decembre 95, 
les elections munlelpales courant 1er 
trlmestre 96. La decentralisation sera
t-elle possible au Nord eu egard a la 
situation qui y prevaut ? 

Cela ne nous pose pas tellement de 
probleme. Surtout qu'il y a une grande 
avanceenotableverslapaixdansleNord. 
Et Ie debat revient de plus en plus vers Ie 
terrain polttique. Les approches mil~aires 
s' estompent pet~1I pem. Donc iI est utilede 
meltre en avant les el<3ments pol~iques. 
C'est ce que nous discutons avec Ie Com
missariat au Nord, et je me prepare II aller 
au Nordavec les ministresde l'Administra
tion Territoriale et de Ia Secur~e, de Ia 
Justice, et Ie Commissaire au Nord, pour 
justement meltre en phase les solutions 
pol~iques et Ie dialogue naissant entre les 
communautes. Cela va mieux preparer 
les gens d'ici les ecMances que nous 
avons prevues, c'est-II-dire dans un an, 
pour les elections dans des cond~ions 
ideales. Bien sur que I'on me partera de 
refugies se trouvant en dehors du pays ! 
Nous pensons que si Ia s~uation actuelle 
s'ameliore, les refugies rejoindront Ie Mali 
d'ici les elections. Mais si aussi il yen a qui 
restent, puisqu'il s'ag~ de fractionsdont les 
composantes sont connues, rien n'empe
che d'organiser les elections III ou ces 
refugies se trouveront. 
Le processus est en cours, il s'ag~ de 
soutenir la dynamique actuelle de paix. 

J usternent, par rapport a ces refugles . 

Les instruments juridiques de fa decentralisation 
Au deli! de leur deplacement du fait de 
I'lnsecurite, lis 50nt generalement Is
susdefractionsnomadesqulsedepla
cent beaucoup, meme en temps de 
palx. Comment comptez-vous proce
derpourl'electlondeCOmmunesdans 
ces zones nomades sans qu'elles se 
deplacentcomme du sable mouvant? 

Vous voyez! C'est 93 toti! I'interet de 
lareformededecentraiisation,parcequ'elle 
amene un tra~ement diversifiEides proble
mes. II n'est pas coneevable de penser 
que I'on mettra tout I'ensemble du Mali 
sous Ie meme chapeau. Les approches 
que les gens ont de I'espace sont differen
tes en fonction de leur mode de vie. 
Si dans Ie Sud une Commune territoriale 
peutetrepenseecommeunregroupement 
avecdesaspectsdecontinuftegeograph~ 

que, dans les regions du Nord une Corn
mune pose certaines problematiques : 
-une problematique de Commune 
essentiellement de sEidentaires; 
- une de sEidentaires et de nomades; 
- une essentiellement de nomades. 
La premiere sera identique aux Commu
nesdu SUd. 
Les deux demieres font toujours I'objet de 
reflexions et c'est III toute I'importance des 
consuttations actuelles au Nord, II travers 

-Ies Groupes d'Etudes et de Mobilisation 
que nous avons mis en place. II y a un 
dialogue instaure avec les populations 
elles-memes et des questions sont po
sees: 
- Qu'est-ce qui consmue une fraction? 
- Faut-il avoir pour reperes communaux 
les Points d'eau si une commune est un 
rapport de gens avec un territoire ? 
Si Ia notion de terr~oire est differente du 
Nord au Sud,iI faut alors inventer du 
nouveau et I'adapter II Ia s~uation. 

Nous n'avons pas de solutions toutes 
faftes. Le dialogue que nous allons enta
mer avec les populations nous permeltra 
de trouver les reponses aux questions et 
les solutions au problemes poses. 
Tres prochainement, Ie deba.t que nous 
lanyons sur tout Ie territoire national sur Ia 
reorganisation terrftoriale prendra en 
compte celte specilicfte-III. Nous propo
sons des elements techniques et c'estaux 
populations elles-memes, II travers les 
Commissions de decoupage que nous 
allons meltre en place dans chaque re
gion,danschaquecercle,dedirecequiest 
adequat. Si aujourd'hui une fraction n'est 
pas valide comme point de regroupement 
des populations, est-ce qu'un point d'eau 
I'est ? Comment Ie creuser ? 

Je tiens, pour terminer, II meltre 
I'accent sur un point extrement important. 
Aujourd'hui Ie grand probleme que nous 
avons des rapports des gens avec leur 
espace administrat~, surtout dans Ie Nord, 
c'est que I'espace administrat~ dans Ie 
Nord est con9u comme des points de 
rupture. Si vous regardez la Carte admi
nistrative du Nord, tout y est fait 
parallelement au fleuve. Or, Ie Nord a une 
dynamiquefleuve-Sahara. Ledecoupage 
do~ donc prendre plul6t en compte cette 
dynamique, sinon il y aura toujours une 
rupture entre les dynamiques economi
ques qui va creer des confl~s. 
C'est une problematique que nous pre
nons en compte et qui nous permet de 
creer des espaces dans lesquels les gens 
peuvent se mouvoir pour penser et faire 
leur developpement. Peul-etre une solu
tionauxfrustrationsquelespopulaticinsdu 
Nord connaissent aujourd'hui. 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond , , 

LacrWtion 
des comlnunes 

Une l1uffthode origilUtie de constitution de cOI1VJumes rnrdes, dlcmt de bm en hallt, 
par des regroupements volontaires de villages. 

R EPETONS-LE : 
T oute la philosophie 
du processus malien 

de decentralisation repose sur 
Ie mode de creation des com
munes, d'un coup et sur I'en
semble du territoire. Le Mali 
cessera alors d'etre une repu
blique de zones de com man
dement (Ies arrondissements ). 
Elle sera une republique assise 
sur des structures territoriales 
democratiquement gerees par 
les populations elles-memes. 
Unerepubliqueconservantdonc 
un systeme de democratie re
presentative, mais ou s'accroit, 

en dehors de tout patemalisme, la parti
cipation effective du citoyen aux prises de 
decisions. 

construction volontaire des communes 
rurales par les citoyens des villages. 

T echniquement, cette strategie de 
decoupage s'appuie sur 3 pOles: 

- les GREM et GLEM charges de la 
mobilisation des populations a la base, 
des organisations professionrielles, des 
partis politiques, des organisations 
associatives, etc ... 

-Ies services techniques regionaux et 
subregionaux,commestructuresd'appui 
techniques aux commissions de decou
page 

-Ies services de l'Administration Ter
ritoriale, en tant que bases de donnees. 

Ellevise: 

- I'implication de la societe civile dans 
Ie processus d'analyse et de validation 
descriteresderegroupementde~villages 
et du choix des cheHieux des communes 

En outre, la strategie de decoupage 
territoriale retenue, originale dansce sens 
qu'ellepartdebasenhaut,etnon,comme rurales 
a I'accoutumee, de haut en bas, au point - la prise en compte des specificites 

regionales ( enclavement, niveau de de
veloppement.demographie,structuration 
spatiale, etc .. ) 

de rendreimpropre I'expression techni

pas exceder 2 mois, devront sortir des 
choix librement exprimes et arretes, por
tantsurlesregroupementsintervillageois 
et les propositions de chefs lieux des 
communes rurales. Des Fiches de 
regroupements, dont Ie modele est de
crit dans Ie Guide, seront elabores a cet 
effel. Les Commissions de decoupage 
procederont alors a la collecte de ces 
fiches, a I'etablissement des propositions 
d'espaces communales qui feront, parla 
su~e, I'objet de restitution a 3 niveaux. 

D'abord au niveau villageois. Les p0-

pulations auront ainsi un deuxieme droit 
deregardsurleurspremierespropositions. 
Iispourronialorsprocederauxeventuelies 
conciliations, et apprecier les arbitrages 
quiaurontpuetrefaits.lls'agitdonc la des 
restitutions les plus importantes. 

Ensu~e au niveau regional. OU un 
5emlnaire regional de restitution, or
ganise sous la responsabilite du Gou
vemeur, portera sur les listes definitives 
des villages et fractions par commune 
rurale. Cette phase sera bouclee par une 
lettre de confirmation du chef de 
:l'Executif regional.· 

que de decoupage, cette strategie donc, 
partantdepropositionsdereorganisations 
provenant des populations, seul gage 
pour elles de se reapproprier leurs espa- -I'analyse des decoupages sectoriels Au niveau national, enfin. Les proces 
ces de vie, constitue en soi un excellent pertinents ( organisation spatiale du de- verbaux de conciliation, les fiches de 
tesl.Sareussitesera~lameilieurepreuve veloppement rural, de l'Education, de la regroupement et les lettres de confirma
d'effectivite de I'adhesion populaire a la Sante, etc) tion seront soumis, par la Mission de 

decentralisation, a un 5eminaire natia-politique de decentralisation ainsi definie. La procedure retenue, fort originale, 
nal de restitution au co mite 

En real~e, c'est a partir de ce micro- consisteafaireorganiserparlesequipes interministeriel, a Bamako. 
decoupage que commence vraiment la d'arrondissement, sous la supervision 
mise en Clluvre de la decentralisation. La des Commissions de decoupage insta~ Tout sera ainsi fin pret pour I'elabora
decentralisationentreainsidanssaphase lees au niveau des Cercles, des tionduprojetdeloiconsacrantlareorga
la plus delicate. Celie qui ne se decrete concertations viliageoises auxquelles nisation territoriale de la Repub/ique du 

sont soumis les criteres constitutifs des Mali,quisera,enprincipe,soumisauvote pas. LilsesruelepleincCllurdu processus. 
II eOt paru plus simple de decreter la communes.Cescriteressontoofinisdans de l'Assemblee Nationale, en decembre 
transformation des actuels arrondisse- un Guide de decoupage tenitorial ela- 1995.0uidoncrendratotalementobsolete 
mentsen communes rurales. Les auto- bore par la Mission de Decenralisation et I'ordonnance 77-44. Et. veritablement, 
rites de la IIle Republique ont prefere, misaladispositiondetouslesacteursde qui toumera enfin la page du Comite 

la reforme. De ces concertations villa- Militaire de Liberation Nationale dans ce IP.!I dans Ie souci d'aboutir a un changement 
.profond, et qui ne soit pas factice, une geoises,dontladureeestprevueJ?Ourne pays . 
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Les crireres constitutifs de la commune -Extraft du Guide de decoupage tenitorial-

Pour repondre aux objectffs du microoecoupage et respecter les 
contraintes issues du contenu, de I'objet et de la fonctionnal~e des 
futures communes, it s'agit de choisir des criteres constitutifs de la 
commune. Le respect de ces criteres devra guoer Ie regroupement 
des villages eVou des fractions afin que la future commune puisse 
assurer Ie role economique, social et cu~urel qui lui est imparti. C'est 
ainsi dans Ie cadre de cas criteres que les populations devront panser 
leurnouvel espace.A defaut, lesfuturescommunes risquentde n'etre 
pas viables. 

Les criteres a retenir sont : 

1. les criteres socioculturels : Ie respect des solidarites 
communautaires. 
Cecr~ere represente la principale base pourla formation des nouvelles 
communes nurales.llcondrtionnedirectementlaqualrtede laconcertation 
necessairequi devra sedevelopperentre lesdifferents acteurs de la vie 
politique, sociale, economique 9t cutturelle au sain de la commune. 

Gast ainsi que la Commission de decoupage, de concert avec les 
acteurs concemes, doit chercher a : 
* identifier at integrer toutes les forces communautaires de fonctionne
ment social et les confronter aux objectffs modemes lies a I'exerck:e de 

.Ia democratie au niveau local; 

'prendre en compte les affin~es sociales et cu~urelles, cependant que 
Ie respect de ce critere n'exige pas necessairement I'existence de liens 
privilegies entre taus les villages desireux de S9 regrouper pour former 
una commune; 

* considerer les rea lites historiques locales pre coloniales, coloniales 
at recentes dans les domaines de I'organisation administrative, du 
decoupage, des modalites de peuplement et de la cu~ure (modes de 
vie langues ... ), 

, identffier et prendre en compte les interets socio-economiques 
partages par les villages etla complementarite spatiale; cas arguments 
seront specialement importants dans les cas d'explo~ation par diffe
rents villages d'une merna ressource naturelle, ainsi que dans les 
regions d'implantation de projets de devebppement. 

2. Ie critere demographique: une population en nombre sutfisant 

II n'existe pas de demarche unfforme, ni purement ar~hmetique, pour 
identifier la taille demographique optimale d'une commune. 

Ce crrtere do~ tenir compte aussi bien des genres de vie (population 
sedentaire, population nomade, population transhumante), de la 
repart~ion de la population dans I'espace (dens~e de la population, 
degre de regroupement etde dispersion de I'hab~at), que des mouve
ments de population (Ia population de la futUre commune augmente
t-elle ou diminue-t-elle, et pour quelle (s) raison (s) ? 

A titre indicatif at salon una etude realisee, les chiffres suivants sont 
proposes: 

, 15 a 25 villages eVou fractions par commune rurale (23 Villages en 
moyenne) ; 

'10 000 a 25 000 hab,ants (15 000 hab~ants en moyenne) dans une 
commune. 

Le cr~ere demographique est egalement important pour Ie choix du 
chef lieu de la commune rurale. 

3. Les crlteres de distance et d'accesslbll/te : un chef-lieu de la 
commune rurale accessible par taus 
Levillage, chef-lieu potentielde Ia commune rurale, dortdans la mesure 
du possible, obeir aux criteres suivants : 

· avoir de I'ordre de 1 500 hab~ants ; 

, avoir una bonne accessibiltte depuis las autres villages: 

· beneficier deja d'equipements sociaux collectffs ; 

· abriter Ie centre d'activite commerciale ou de regroupement : foire, 
centre de collecte, centre d'approvisionnement, ... 

.etre Ie centre ou I'antenne d'un projet de dEiveloppementlocal 

· etre un village-mere ou un village d'anciennechefferie: cette cond~ion 
est importante car elle cond~ionne r adhesion et optimise la frequentation 
des populations (hEiritages historiques) ; 

· presenter un rayon d'acees au chef-lieu d'une commune en moyenne 
de 20km dans les zones a fortedens,e (de 15 a 25km) et de I'oldre de 
25 a 40 km dans les zones a faille dens~e. Ceschiffres ne sont que des 
ordres de grandeur qui peuvent etre mod~iesdans les cas extremes en 
fonction des dens~es, des genres de vie et des condttions Climatiques. 

Pour oent~ier, avec les populations, Ie centre optimal qui sera propose 
com me chef-lieu de la commune, chaque crftere peut etre note, avec 
un coefficient qui permette la hierarchisation du choix (donner par 
example un coefficient important pour Ia centraltte et la taille par 
exemple). 

4_ fes crlteres de viabilite economique : la capaclte iJ foumir fes 
services economlques, soclaux et culture/s necessaires et a 
financer Ie developpement 

La viabil~Ei economique de chaque commune est un object~ essentiel. 
Ce critere peut etre evalue notamment en oentifiant et quan@ant les 
ressources, dont : 

• les ressources naturelles ; 

- les ressources agricoles ; 

- les ressources economiques des populations; 

-Ia presence de centres d'echanges, de zones urbaines, de foire ; 

-Ia presence de projets de devebppement, ONG, 

-Ie niveau decomplementarite des activites economiques etsociales; 

La viabil~e economque sera directement ood~ionnee par Ie rapport 
entre les ressources et les besoins necessaires pour les equipements 
et infrastnuctures, les projets productffs, Ie programme de developpe
ment et d'amenagement, ... 

Neanmoins, ce cr~ere ne peut etre parta~ement quantffie par les 
commissions de decoupage. II s'ag~ de faire une rapide estimation de 
la presence ainsi que du niveau general des ressources de la futUre 
commune, enfin d'orienter leschoixde regroupement enfavorisant des 
combinaisonsqui ne laissentpas unefuturecommune sans ressources 
aucune. Cette evaluation peut egalement appuyer certains choix dans 
les cas de conciliation et/ou d'arbitrage. 

5. fes crlteres geographlques et spatlaux: une commune sur un 
terrltolre coherent et unltalre 

Ces criteres sont nombreux et vanees. lis conditionnent la cohesion de 
la future commune: 

, Ia superticie de la commune: de 700 a 2 000 km2 (a t~re indk:atif) ; 

• r;ntegr~e des terroirs ; 

'Ie moded'organisation spatialedescommunautes (dens~e, dispersion, 
points communs) ; 

, les herrtages des decoupages administrat~s precedents; 

, I'existence d'entttes deja fonctionnelles (a I'interieur desquelles la 
communication est facile); • 

• la cohEirence agro-9cologque ; 

. avoir una disposition centrale par rapport au territoire de la commune; * les caracteristiques morpho-pedo-climatiques ; 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
C I 

Transferts de competeoces 
etdenssources 

Encore au stade de ltflexions, Ie transfelt de celtaines competences et ressources de IEtat central vel's les 
Collectivites TenitOliales a~Slll-era it la decentralisation sa colonne veltebrale 

L' OSSATURE de la 
decentralisation reside 
essentiellement dans la 
realisation des transferts de 

compEitences, jusqu'alors exercees pari 
ou au nom de I'Eta~ vers les communes, 
les cercles et les regions. Nombreux 
seront les secteurs touches par cette 
redistribution des roles. Qui sera egale
mentl'occasion, il importe de lesouligner, 
d'ouvrir des possibilites d'inteNention 
economique aux Collectivites Territoria
les, notamment dans Ie sens du develop
pement. Pour assurerces nouvelles mis
sions,les elus locaux devront a la fois etre 
formes aux techniques modemes de 
gestion publique, et recruter, selon les 
regles de I'opportunite economique, des 
cadres de bon niveau. Outre les res
sources, c'est cela qui va parametrer, en 
fait, la dynamique de transfert des com
pEitences. 

Ainsi donc, definirlescompEitences de 
l'Etat central qui seront devolues a cha
que type de collectivite territoriale, ainsi 
que les moyens qui seront mis a leur 
disposition, et aussi ceux qu'illeur appar
tiendra de degager, c'est donner un con- . 
tenu concret a la decentralisation. A de-
faut de quoi les commu nes, les cercles et 
regions ne seraient que des coquilles 
vides. 

Communautes 
= collectivites ? 

A cet egard, il convient, d'emblee, de 
distinguer collectivites et communautes, 
au regard de I'administration. 

intense politique d'actions '.sociales 
communautaires. Ainsi, dans le.domaine 
de la sante, il existe un important secteur 
de sante communautaire, donnant lieu, 
dans les quartiers urbains surtou~ dans 
les villages aussi, a I'existencede Cen
tresdesantecommunautaire,gereespar 
des Associations de sante 
communautaires. Laplus celebre, et peut 
etre la pionniere, etant I'ASACOBA (As
sociation de Sante Communautaire de 
BanconQ. Banconi elant un quartier po
pulaire et populeux, niche a la pEiripherie 
de Bamako - au depart quartier spon
tane, mais desormais loti. 

Dans Ie domaine de la Protection 
Maternelle et Infantile egalemen~'surtout 
dans la 1 ere region, berceau principal 
d'une emigration malienne liee a la chute 
des cours de I'arachide, longternps mo
noculture decette locaIite,lesAssociations 
de travailleurs maliens residant en France 
ont ete a I'origine d'equipements sociaux 
appreciables. En sus, il n'est pas rare de 
les voir prendre en charge une partie du 
budget de fonctionnement de ces infras
tructures sociales. 

II en est de merne dans Ie domaine 
scolaire ou, jusqu'aux vigoureux inves
tissements publics obseNes de puis peu, 
les constructions d'ecoles et de classes 
etaient, principalement, Ie fait des asso
ciations de parents d'eleves. Stimulees 
d'ailleurs par la politique du FAEF, ou 
I'aide multilaterale est mobilisee .pour 
completer les efforts a la base, des que 
ceux·d sont constates. 

preoccupationsdeSanteoud'Education. 
Mais les communautes, merne organi
seesdanscegenre d'actions, nesontpas 
synonymes des Collectivites T erritoriales 
mises en place par la reforme de 
decentralisation. Elles ne les rendentpas, 
non plus, depassees. 

L'existence des communautes n'en
traine aucune implication institutionnelle. 
L'Etat central reste Ie responsable de la 
politique sanitaire et educationnelle dans 
la localite. II n'y a pas vraiment 
responsabilisation du citoyen a la base. 
EtI'on reste dans une logiquepatemaliste. 
L'Etat, exsangue, demande aux popula
tions locales ( d'ailleurs souvent, I'oflre 
precede la demande, etse heurte rnerne 
aux lenteurs bureaucratiques) d'investir, 
mais continue de tout controler. II n'y a 
pas, veritablement, transfert de compe
tences. La reside la difference fonda
mentale entre les Communautes et les 
ColiectivitEis. 

LesCommunautesontunedimension 
sectorielle. Elles ne ooneficient d'aucun 
dornaine de cornpEitenye. Elles repro
duisent, au niveau local, les decisions 
emanant de I' autorite centrale et restent 
sous son controle strict. 

L ES COLLECTIVITES Ter
ritoriales sont des institu
tions largementautonomes, 
responsabilisees, couvrant 

toute I' activite socio-economique et 
politique d'une circonscription admi
nistrative don nee, dotees de compEiten
ces qui leur sont reconnues parlaloi. Non 

Ces differentes experiences consti- seulement pour ce qui conceme les af-
Devant Ie manque de moyens de tuent une forme de decentralisation. Du faires locales, mais aussi sur certaines 

l'Etat, les populations maliennes ont de- reste positive, c'est indeniable : Parelles, affaires nationales , competences qu'el-
Ivel<;>ppEi, alabaseetd'elles-memes, une les doyens prennent en charge leurs les exercent alors par Ie truchement du 
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Haut Conseil des collectivites territoria
les, Institution constitutionnelle de I'Etal. 

Ainsi, en prenant un seul exemple, Ie 
transfert des competences au niveau de 
la Direction Nationale de I'Enseignement 
Fondamental devra concemer I'elabora
tion de la carte scolaire, la creation et 
I'ouverture d'ecole, I'organisation mate
rielle des examens scolaires de fin de 1 er 
cycle, I'organisation des contenus de 
certains modules n'appartenant pas a la 
nomenclature nationale, I'elaboration de 
strategies locales. Dans tous ces domai
nes, les Communes pour ce qui con
ceme Ie 1 er cycle, les Cercles pour Ie 
second, seront souverains au plan des 
opportunites, la tutelle de l'Etat ne s'exer
c;:ant que sur la legalite des decisions. 

On est donc loin, bien loin, de la simple 
incitation a construire des classes ou a 
confectionner des tables - bancs. 

II ne faudrait donc pas que les bran
ches de I'administration qui abritent d'in
tenses mouvements communautaires 
pensent que, par la, elles decentralisent 
reellemenl. Elles doiven~ ellesaussi, par
ticiper aux intenses r~flexions en COUl'S, 

en matiere d'organisation des transferts 
de competence, seuls moyens de don
nerunecolonne vertebrale, donc un sens, 
a.la decentralisation. 

Ou en est-on ? 
Dans ce domaine ? Pratiquement a la 

case depart. Certes, la Mission de 
Decentralisation a misen place ungroupe 
de reference, constitue de personnes
ressources et de representants de I'Etat, 
dans Ie but d'initier la reflexion sur cet 
objectif. Certes, dans les Departements 
ministeriels egalement, surtout les plus 
immediatementconcemesparcestrans
ferts, on s'organise aussi, ettantbien que 
mal, dans ce sens. Mais il y a un hiatus a 
lever: La nouvelle mission de l'Etat cen
tral dans un environnement decentralise 
selon les lois et procedures adoptees par 
les autorites maliennes ne semble pas 
etre tres bien pef9ue dans les diverses 
administrations. Or c'est un prealable, 
condition sine qua non d'une devolution 
de competences et moyens, auxquelles 
l'Etat renonce au profit des collectivites. 

Toutefois, a I'examen serieux de ce 
qui s'est passe et de ce qui se passe 
ailleurs, il convient de noter qu'on ob-

La mise en lEuvre de fa decentralisation 

serve, partout, un important decalage 
dans Ie temps entre Ie volet institutionnel 
de la decentralisation et la repartition des 
competences entre l'Etat central et ·Ia 
Collectivites. En France, par exemple, la 
loi fondamentale de la decentralisation, 
relative aux droits ellibertes des commu
nes, departements et regions ( donc 
I'equivalent de notre 93-8) date du 2 mars 
1982, alors que celie qui organise les 
transferts de competence date du 29 
decembre 1983.11 n' y a donc pas lieu de 
paniquer. La egalement, Ie processus 
incremental defini supra doit etre la regie 
absolue. Et ilfaudra que, la peut-etre plus 
qu'ailleurs, tous les acteurs soient asso
cies, autant a la reflexion qu'aux dec~ 
sions, dans des conditions de rigoureu
se transparence, mais de fac;:on efficace. 

E 
T MEME,dessimulations, les 
plus fines possibles, nous 
sembientindispensables.Afin 
de verifier la pertinence des 

criteres technico-economiques pris 
comme hypotheses de base. Afin de 
tester aussi les incidences, notamment 
financieres, des decisions. 

Dans ces reflexions, une grande im
portance doit etre accordee au principe 
de progressMte retenu par la Mission de 
Decentralisation. II fautabsolument ecar
ter Ie risque d'une perception mecanique 
de cette notion. Car, si jamais Ie rythme 
des transferts etait parametre, exclusi
vement ou meme principalement, par la 
volonte des collectivites, selon !'idee 
qu'elles auraient de leurs aptitudes, cer
taines retarderaient des transferts parce 
que ne se senlant pas pretes, bien que 
I'elant reellement et, a I'inverse, d'autres 

sesentiraientpretes, touten ne I'etantpas 
au fond. Le premier cas serait a I'origine 
d'un certain immobilisme. Le second, 
d'un certain aventurisme. Et les deux, 
toutes aussi dommageables a la dynami
que decentralisatrice. 

En tout etat de cause, il faudra surtout 
veillera ne pas importer dans les Collec
tivites les germes bureaucratiques qui ont 
gangrene I'administration centrale. Lefait 
quel'onnereproduisepaslasupelp)Sition 
d'echelons hierarchiques est deja un bon 
atoul. C'est-a-dire que Ie Conseil de cer
cle, bien que constitue de representants 
elus de conseils communaux, ne sera 
pas une instance d'appel de decisions 
prises par ces derniers. Par exemple, 
pour tout ce qui concerne I'education 
prescolaire et Ie premier cycle de I'ense~ 
gnement fondamental, les communes 
sont pleinement responsables. Sans 
possibililEiaucunedintrusiondesexecutifs 
du cercle ou de la region 

C'estdoncla I'occasion, pourchacune 
des Collectivites territoriales, d'etre a 
meme de biitir un autre type d'adminis
tration, fonde sur I'efficacite, la perfor
mance, la transparence, la neutralite ella 
recherche efficiente du bien commun, 
faisant cap sur Ie developpement et 
maintenant fermement la barre sur ce 
cap. 

En d'autres termes, ils devront utiliser, 
a fond et au mieux, Ie pouvoir d'iriterven~ 
tion economique que leur confere la 
decentralisation. Sans s'eriger, toutefois, 
en agentS economiques de production, 
chose a jamais revolue dans ce pays. 
Mais pour tracer Ie cadre propice a I' ac
tion efficiente des operateurs economi
ques de ( ou dans) leur localite. 

M. Noel DlARRA 
(Mission de Decentralisation) 

Chef de la cellllie 
"Creation des Colleclivifes" 
Responsahle des tramjerts. 
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Monsieur Ie Lt-coionel Sada SAMAKE 
ministre de l'Administration Territoriale et de Ia Securite 

Monsieur Ie Ministre, Vous 
venez d'effectuer une grande 
tourmie de sensibilisation iJ 
I'interieur du pays. Pouvez
vous nous dire, dans les 
grandes lignes, comment se 
presente Ie processus de 
decentralisation au Mall ? 

Effectivement, nousavons entrepris une 
grande toumee dans Ie pays. Dans une 
premiere etape dans les regions de Kayes, 
Sikasso, Segou et Mopti, en janvier et 
fevrier 1995. Et dans une seconde etape, 
en Mars et Avril, a Koulikoro, Tombouctou, 
GaoetKidal.llfautsignalerqueladelegaiion 
comprenatt egalement Monsieur Ie Minis· 
tre de la Justice, Garde des sceaux, et 
MonsieurOusmane SY, chef de la Mission 
de Decentralisation. L'objectff de ces tour
nees etatt d'appnjcier Ie pouls de I'admi
nistrationsurleterrainapreslesevenements 
de Mars 1991.Jedoisdireque j'envisageais 
cette toumee depuis deux ans, mais la 
succession d'evenements polttiques et 
d'autres natures I'avatt empecMe. 

En repondant directement a votre ques
tion, je vous dirai que la decentralisation 
susette, a la fois, beaucoupd' enthousiasme 
et quelques apprehensions. 

Eneffet,lespopulations,dansleurgrande 
majorite, partagent Fobjectff recherche par 
Ia decentralisation. D'ailleurs, ce n'est pas 

I pour elles une totale nouveaute dans la 
mesure oll, sur Ie terrain, cet objectif est 

partiellement realise avec Ia conslruction 
d'equipements communautaires : ,ecoles, 
dispensaires, matemttes rurales, et d'autres 
investissements, tout ceci avec Ia contribu· 
tion des populations. 

Les populations sont donc conscientes 
qu'elles ne peuvent plus tout attendre de 
FEtal. Elles sont donc acquises a Fidee de 
mettre leurs ressources dans un contexte 
bien organise, pour que Ia gestion sott plus 
transparente, plus collegiale, et que tout Ie 
monde participe a la prise de decision. 

Mais si, de ce point de vue, la 
decentralisation est plutot bien accueillie 
par les populations et les responsables 
politiques, force est de reconnaftre'l'exis
tence de quelques apprehensions, tout·a
fatt legttimes du reste. Car liees a toute idee 
de changemenl. Meme si elles ne sont pas 
toujours satisfattes de ce qui existe actuel· 
lement, les populations ne savent pas tou· 
tes les consequences que leur reseNe 
cette nouvelle demarche. Le changement 
susette toujours des interrogations. D'oll la 
necesstte d'intensffierles campagnes d'in
formation. Dans ces toumees, il nous a ete 
donne de constater que, dans certaines 
regions, I'information n'a pas eM complete, 
malgre la presence des GREM el, des 
GLEM. 

Meme au niveau de I'Administration, il 
etatt partois evident que toutes les condi
tions n'etaient pas reunies pour une pleine 
participation des Autorites locales a la diffu-

sion eta Ia sensibilisation sur les problemes 
de decentralisation. II faut donc reconnaftre 
que ceci constttue un point de faiblesse 
dans Ie processus.actuellement en cours. 

Par exemple, une des interrogations 
des populations se sttue au niveau des 
ressources. Pour beaucoup de cttoyens, 
l'Etat est a bout de souffle, raison pour 
laquelle, il a invente cette formule pour ne 
plus rien faire. Partout il nous a fallu expli
querque decentralisation ne signffie nulle
ment desengagement de I'Etat, mais au 
contraire partage des rOles entre l'Etat et les 
coIlectivttes. D'ailleurs, comment I'Etatpeut
il etre absent quand on satt que certains 
domaines vttaux comme la recherche, 
I'education, et fen passe, exigent I'inter
vention de FEtat ? Seulement I'apport des 
populationsleurpermettradecompleterles 
maigres moyens et, a la faveur de ce 
processus, de degager librement leurs 
priorites dans les choix des realisations a 
effectuer. 

De Ia meme fal(On, de larges explica
tions ont eM donnees sur des problemes 
aussi importants que Ia repartttion des res
sources, les subventions, les transferts de 
fonds en liaison avec les transferts de 
competences, les problemes de 
peniquationdestaxesfiscalespoursoulager 
les zones defavorisees, Ia solidarite natia
nale, etc ... 

A mon avis, une bonne campagne d'in
formation peut permettre de surmonter les 
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difficu~es. C'est Ie sens de rinstruction que 
notre Departement a donnee aux autorites 
administratives et polrtiques dans leur cir
conscriptions. Nous leur avons demande 
de oomprendre d'abord, pour ensurte don
ner de larges explications sur les motiva
tions de l'Etat il vouloir associer les popu
lations ilia gestion publique, pour un deve
ioppement plus hamnonieux. 

Comment la DIrectIon Natio
nale de I'Adminlstration 
Territorlale va-t-elle s'adapter 
au nouveau contexte de la 
decentralisation? 

Par defilla DNA T se pose Ie probleme 
de I'adaptation meme du Ministere il cette 
nouvelle polrtique. II est indispensable de 
restructurer notre Departement, qui esttres 
souvent pel"9ll comme un ministere de 
repression, de perception d'imp6ts, qui 
prend des decisions injustes ou arbrtraires. 

Pourtant, Ie Departement aura un role 
important il jouer en direction des oollectiv~ 
tes qui seront creees. 

D'abord un role de soutien et de conseil 
aux oollectivrtes,a travers les representants 
de l'Etat aupres des Bus. Vous convien: 
drez avec moi que ces demiers n'ont pas 
toujours Ia competence technique requise 

. pour Ia prise des decisions sous-jacentes 
aux choix polrtiques. N'oublions pas ega
lement I'exercicede latutelle, notamment Ie 
respect de Ia legalrte, la conformrte des 
decisions ilia loi qui s'applique aussi bien 
aux personnes physiques qu'il fBat, lu~ 
meme sujet de drort. Vous savez, des 
violations de Ia Ioi peuvent etre commises 
de bonnefoi, Iorsqu'il manque une certaine 
technicrte. L'exercice de latutelle est donc 
tres vaste, car elle s'applique dans Ie cas 
aussi de Ia police administrative. 

Le Representant de I'Etat aura egale
ment un role d'appui ilia mise en ceuvre de 
Ia decentralisation. Notamment par Ia mise 
ilia disposrtion des oollectivrtes decentrali
sees des competences de I'Etat pour la 
realisation de travaux ilia base, poureclai
rer et acoompagner les choix deliberes des 
populations. 

II y a donc un besoin de preparation des 
agents ill'exercice de ces oompetences et 
a repondre aux exigences de la 
decentransation, aussi bien au niveau local 
qu'au niveau central. 

La decentralisation generalisee exige 
paroonsElquent une restructuration du De
partement. II faudra un service specrtique 

pour encadrer Ia mise en place effective de 
cette nouvelle polrtique, avec des techn~ 
ciens chevronnes. C'est pourquoi nous 
preoonisonslacreationdansledepartement 
d'une Direction Nationale des Collecti
vites. 

Comment Ie malntlen d'or
dre sera-t-if assure dans les 
collectlvltes decentralisees ? 

Le probleme du maintien d'ordre a fart 
fobjet de beauooup de debats. La solution 
retenue est pourtant simple: s'il s'agrt de 
police administrative, les Elus locaux sont 
habifrtes a prendre les decisions. Mais Ie 
Representant de l'Etat dortveillera prendre 
promptement les mesures necessaires, 
des que celles requises par les Elus des 
collectivrtes decentralisees font defaut. 

Par ailleurs, de nombreux actes quoti
diens au niveau des oollectivrtes exigent Ie 
recours ilia force publique pour leur bonne 
execution. L'experiencemontre egalement 
que les Elus Iocaux ne sont pas toujours 
enclins a prendre des mesures energiques 
contre certains oomportements, craignant 
Ia sanction des electeurs. Dans des cas de 
ce genre, il revient au Representant de 
I'Etat de reagiren vue du maintien de I'ordre 
public, Ia securite des personnes et de leur 
biens. 

Donc, autant I'Elu local a des prerogati
ves, aulant f Agent de l'Etat est la, pour 
prendre les disposrtions adElquates au 
maintien de Ia tranquillrte, de la serenrte ,et 
non attendre les degats dus a rinefficacrte 
de I'Elu local. 

Les prochaines elections 
municipales sont prevues 
pour Ie 1er trlmestre 1996_ 
Quelles dispositions comp
tez-vous prendre pour leur 
bon deroulement ? 

Le departement est en train de s'organi
ser. 'Un point essentiel est Ia relecture du 
Code Electoral qui presente beaucoup de 
faiblesse. Si les Autoritesde Ia transrtion ont 
pu organiser des elections avec ce code, 
cela n'a ete possible que parce qu'elles 
n'etaient pas interessees au jeu polrtique. 
Cette srtuation leura permisde prendre des 
ordonnances pour resoudre les problemes 
ponctuels qui se posaient au moment des 
elections et oombler les lacunes du Code. 

Vous comprenez aisement que Ie oon
texte et les circonstances sont differentes 

aujourd'hui. D'ou Ia necessrte de oorriger 
les faiblessesdu Code electoral, avec pour 
prealable un recensement general serieux 
de Ia population. Nous aurons ainsi I'avan
tage de refaire les listes electorales. Des 
contacts sont actuellement en oours avec 
certainspartenairesaudeveloppementpour 
financer Ie coUt de cette operation. 

Les representants de I'Etat 
auront-ifs dans I'avenlr mis
sion d'organiser les elections 
locales? 

II est oonstant qu'une des missions des 
pouvoirs publics est d'organiser les elec
tions. A cet effet, les Representants de 
l'Etat, partout ou ils seront, pourront etre 
sollicrtes pour I'organisation des elections 
locales. N'oubliez d'ailleurs pas qu'au ni
veau des collectivrtes communales, les 
maires ont une double casquette : repre
sentant de I'Etat et Elu municipal. 

QueUe appreciation faites
vous de la polemiqueactuelle 
sur la cadence de mise en 
awyre du processus de 
decentralisation? 

Cette polemique existe effectivement. 
Mais, a mon avis, fil aussi la ooncertation 
peut lever beauooup d'equivoques. Pour 
aller a Ia decentralisation, if va falloir effec
tivementprendre des mesures, notamment 
un nouveau deooupage administratff, ac
tuellement en cours du reste. II sera aussi 
necessaire d'acquerirl'adhesion des popu
lations dans ce sens, en vue d'envisager 
des elections au niveau des communes 
rurales. 

Certaines parties du territoire, les zones 
CMDT et Office du Niger, sont deji! bien 
structurees, et attendent d'etrefonmalisees 
instrtutionnellement. 

D'autres milieux demandent plus de 
preparation, un apprentissage aux proce
duresde gestion, de controle et de suivi des 
objectffs de Ia collectivrte. . 

Un accent particulier devra etre mis 
dans Ia fonmation des Elus, pour leur faire 
comprendre leurs moyens d'actions, leur 
enseigner qui sont leurs partenaires, les 
rapports de tutelle, Ia gestion administrative 
des oollectivrtes. A mon avis, il n'y aura pas 
de grosses inquietudes si I'encadrement 
des Elus est bien opere. 
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" 
Monsieur ldi BORE 
President 
du Groupe parlementaire 
ADEMA (Majorire) 

. I de les e'lect'lOns, avatt inscrit dans son pro- La polttique de decentrnlisation, meme Troistextesdelolsessentte s 
• g~mme, dans ses statuts et reg' lements dans les pays developpes, est tres difficile. la decentralisation ont ete ,g . 'd 

interieurs, Ia decentrnlisation, radministrn- Meme dansces pays, elle n'a pas reussl e 
adoptes par I'Assemblee natio- f t' f' t N mes a' nos 

tion ayant montrEi des faiblesses, sur Ie plan • a~on sa IS alsan e. ous som 
nale.Pouvez-vousnousfoumir . P tt' 'Ifautasso 

du developpement, sur Ie plan merne de Ia premiers pas. ource e rnlson, I • 
uneexplicatlon du vote de votre consolidation du tissu social, forts" de ces cier I'ensemble des pertenaires sociaux. 

groupeparlementaire? deux elements done, nous avons apporte Commencerparlescommunesrurnles, 
Dans cette phase de plurnlisme deme· un vote posttff a I'ensemble de ces lois c'est consolider les fondations, les soubas. 

crntique, Ie pouvoir dott etre au peuple et inttiees par Ie gouvemement. sements sur lesquels on Eidffiern la pyrn-
controle par Ie peuple. C'est dans ce sens mide administrntive. C'est veritablement ce 
que Ia Constttution de 1992 a prevu Ia libre qui se dott. Une fois les population,s meti-
administrntion des Collectivttes Tenitona- La strategie de decentralisation vees, Iorsqu'elles auront compris rimpad 
les.Etc'estenapplicationdecetteConstttu- c1eterminee par la Mission de socio-Eiconomique de Ia decentrnlisation, 
tion, qui d'ailleurs a me approuvee par la Decentralisation, au nOm! du Iorsqu'elles auront adhere a I'idee de Ia 
Conferencenationaleetpromulgueeparles gouvemement repose sur la decentrnlisation au point de former des 
Autoritesde Ia T rnnsttion queces lois ont ete constitution des communes par communes rurnles fiables, Ia pyramidesern 
inttiees par Ie Gouvemement de Ia Ille Re· regroupements volontaires r,tes forte, et il y aurn meins de dernpages. Par 
publique,afinqueladecentrnlisationpuisse villages. Tout doit etre termine cbntre, commencer par Ie sommet, puis 
etre une rEialtte. d'icl a fin decembre 1995, date a imposer ala base ses decisions, c'est ris-

Au niveau du projet de Ioi portant la libre laquelle l'Assemblee nationale quer d'aller vers une construction frngile. 

administrntion des Collectivttes tenitoriales aura, en principe, a voter la, 101 N'oublionspasquelesensfondamental 
qui fatt des Cen::les, des regions, et en enul7Jl§rant les communes sur de Ia decentrnlisation, c'est Ie transfert de 
supprimant les arrondissements, aux fieux I'ensemble du territolre. A1t:'si, competencesadesautoriteslocaleslegale-
etplacesdesquellesonprevottdescommu- les munlclpales de mars 1996 ment elues. Les collectivttes sont done, 
nes rurnles. Au niveau egalement de Ia Ioi concemeront egalement ces quantaufond,desregroupementshumains 
portaf1l sur Ie code qui va determiner les communes. Ce calendrier 8ot-if fondes sur des contrnts entre les popula-
differentesstrudures,lesdifferentsorganes deschancesd'etrerespecte"? tions, sur une commune volonte de vivre 
d'administrntion, les domaines de compe- ensemble, sur un jeu de solidarites permet-
tence des futures Collectivttes tenitoriales, Ge calendrier peut etre respecte"si ron tant de generer des ressoun::es parmettant 
at aussi Ie statutfixant les condttions d'exer- associe I'ensemble des adeurs, les depu- acescollectivttesderEipondreauxdifferentes 
dce pour Ie personnel. tes, I'administrntion, carelle estsurle terrain contrnirrtesimposeesparledeveloppement. 

eten contad quotidien avec les popuiations, 
Nous,augroupeparlementaireADEMA, . Itt' Get aspect est capttal. D'ailleurs, notre 

nousavonsdejape~cettedecentrnlisation les partis polttiques, les
l 
associatlOns"PO I; groupe parlementaire a enrichi dans ce 

comme un dro" du peuple. Et du fatt egale- ques. II faut que tous es cttoyens solen d 10' rt tcod d Coli III" associes,afin que cette decentrnlisation ne sensIe projet e lpo an e es ecIII mentde Ia disciplinedu parti, qui, bien avarrt puisse pas connaitre quelque dernpage. tivttes. II s'agtt de Ia Ioi 95-034, promulguee 
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Ie 12 avril demier. Notre amendement a 
concema I'article 62, concemant Ie Chef de 
village. 

En effet, la decentralisation au Mali a une 
particularite: C'est decherchera collera nos 
realttes, a nos valeurs tradttionnelles, nos 
valeurs cutturelles. Nous savons, au sein de 
nos communautes, Ie role que joue Ie chef 
de village. Nous avons donc cherche a lui 
confarer des attributions elargies. Desor
mais, il est officier de police judiciaire. II 
connait tous les problemes relams aux con
tentieux fonciers. Ces demiers relevent de 
Ia coutume. La plupart des confltts fonciers 
du mende rural trouvent leurorigine dans Ie 
fatt que les Ittiges nesont pas tranchesd'une 
maniere conforme a Ia coutume. 

II y a donc eu un changement dans Ie 
mode de designation du chef de village. 
Avant, on proc8datt par une nomination par 
Ie Commandant de cercle. Ce n'est plus Ie 
cas. II va, desormais, investtturefatteparies 
Conseillers qui eux, sont elus. L'investtture 
est notifiee au Commandant de cercle qui, 
dansundelaid'un mois, est tenudeprendre 
Ia decision, a defaut de quoi celie est con
sideree comme effective. Et Iorsque les 
Deputes ont ete expliquer cette nouvelle 
disposttiona Ia base, ilsontnote unegrande 
satisfaction au sein des populations. 

VOLIS reussissez donc Iii iI 
reccmcilier les communautes et 
les col/ectivites territoriales. 

Effectivement. De toutes les fa~ons, ce 
sont les communautes qui vont formerces 
coliectivttes-lil. Une fois les communautes 
bien consolidees, une fois qu'elles se sont 
bien entendues sur un objectif commun, 
elles demanderont a etre erigaes en Collec
tivttes. 

Les enjeux de fa decentralisation 
etaient mal geres. La decentralisation va 
permettr'e aux contnbuables de gerer aux
memes leurs propres contributions. Cela va 
permettre aussi, au niveau des differentes 
collectivttes, une certaine emulation. Dans 
cecadre,jepensequel'apportseravraiment 
significatif. Celapermettra undeve\oppement 
horizontal, un developpement endogene 
parcequenedesb8neficiaireseux-memes, 
et non impose par Ie sommet. 

Et /es partis politiques dans tout 
9'1? 
IIsseronttenusa etre plus a I'ecoute des 

populations. lis devront necessairement 
s'implanter au plan local, descendre a Ia 
base, deployer des efforts pour s'impliquer 
a Ia base. Les elections au niveau de ces 
communes rurales seront en quelque sorte 
des especes de primaires a Ia malienne. 
Elles seront Ie reflet de I'assise telTitoriale de 
chaque parti, Ia preuve de son existence a 
la base, en profondeurdans Ia nation. 

mettra une meilleure identification des sttes 
touristiques. Les elus des Iocalttes pourront 
utilisertoutes les potentialttes offertes. Puis
que les populations elles-memes vont en 
tirerproftt, elles vont s'impliquerdavantage. 
Les centres touristiques vont donc se mettre 
au niveau des communautes. 

On pounait dire la meme chose 
pour la culture 

Et merne plus. Je ne vois par exemple 
pas pourquoi il n'y a presentement qu'un 
seul musee au Mali. Les familiesconstttuent 
en fatt de veritables musees. C' est iii que se 
trouvent en realtte les tariq. Ces families ne 
veulent pas se separer de leur patrimeine. 
C' est un objet de tierte pour elles. Mais en 
creant des museesdans lescollectivttes, les 
populations serontamenees a enrichirleurs 
musees, a fa ire connaitre I'histoire de leurs 
ancetres. Car jusqu'a present, l'histoire du 
Mali n'est pas totalement ecrite. 

Avez-vous des preoccupations 
Votre parti songe-t-i1 iI favoriser concernant Ie niveau de forma-
la participation des femmes, en tion des futurs elus locaux ? 
tantquecl>-listieres,lorsdeces J'ai I'habitude de dire que la 
elections qui vont quand meme decentralisation est un malnecessaire. C' est 
concerner quelques 700 il800 Iorsqu'onyvaqu'onendecouvretoutesles 
communes? Ce serait un grand imperlections. II faut donc y allerpouretre a 
pas dans leur emancipation et meme de Ia perlectionner. 

leur permettrait de gerer el/es- Letauxeleved'analphabetesdansnotre 
memes les problemes lies illeur pays n' est pas une condttion suffisante pour 
environnement immediat ne pas aller a Ia decentralisation. Les elus 
Le parti ADEMA s'est toujours soucie de ont une certaine responsabiltte. Celle-ci dott 

lapromefiondesfemmes,delarehabilttation generalement etre soutenue par une as-
de la femme malienne. II est evident que sistance technique. II y aura donc du per-
nous accorderons aux femmes une place sonnel. II yale Secreta ire General. II y ales 
privilEigiee dans cette reforme. C'est la Ie autres fonctionnaires telTitoriaux qui sont a 
meilleurcas qui s'offrea elles pour reclamer ses cotes. C'est dans ce cadre qu'on a 
leursdrotts.llya,certes,quelquesobstacles adopte Ia Ioi portant statut des fonctionnai-
au niveau de Ia comprEihension de certains, res des Collectivttes Tenritoriales. C' est pour 
mais ces obstacles vont tomber. On ne avoir des cadres qui puissent bien assister, 

Quelsson~ selon vous,lesen· change pas les choses d'un seul coup, qui puissent bien encadrerl'elu. Cariln'est 
jeuxdeladticentralisation? comme a I'aide d'une baguette magique. pasdonnequel'elusottuninteliectuel.Pour 
L'enjeu polttique de Ia decentralisation, Mais tout sera mis en ceuvre pour que etre elu, seule prevaut Ia confiance des 

c'est de demcntrer au cttoyen qu'il est au I'implication des ferrmes ne releve pas du electeurs. 
centre de I'exercice du pouvoir. Que l'Etat folklore, qu'elles ne participent pas a ces D'autrepart, ilfaudraveillera unebonne 
est iii pour la satisfaction de I'interet general, scrutinscomme sirrple reserved'electrices. comprehension des textes. II faudra donc Ia 
et dans I'ordre public. Qu'en aucune falX'n traduction des textes de Ia decentralisation, 
onnepeutagirensonnometsanslui. C'est de tous les textes, en langues nationales. 
donc Ie retour du pouvoir au cttoyen. Le tourisme mal/en peut·i1 tirer Les communiquer aux differents elus pour 

Au plan socio-economique, la profit de la decentralisation? qu'ils puissent les explotter. 

decentralisation permettra un developpe- Tout Matt. Au Mali, Ie tourisme n'est pas Cesdeux conditions, jointesa la volonte 
ment harmonieux a Ia base. Avec nos ex- un tourisme de station balneaire, mais un de bien faire qui dott caracteriser tout elu, 
periences passees d'administration de de- tourisme de contacts humains, de societe, doivent permettre de sa part une action 
veloppementa travers Ia gestion des TDRL, d'histoire. Le tourisme a ete une source de eclairee. 
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., 
Monsieur Ie Colonel·Youssouf TRAORE 
President du Groupe parlementaire des Non-Inscrits (opposition) 

Mons/eurlePresiden~ Troistex
tes legirerent la decentralisation 
au Mali: 

les lois portant sur la fibre 
administration des Collecti
vltes Territoriales, sur le'sta
tut des fonctionnaires terrl
toriaux, et sur Ie code des 
Collectivites territoriales. 
Pouvez-vous nous expfiquer 
Ie vote du Group~ parle men
taire des Non-Inscrits ? 

Depuis les annees 70, les textes fonda
mentaux de la Reforme Administrative 
avaient prevu Ia suppression de I'echelon 
de base de Ia pyramide, la creation des 
communes et des Conseils Regionaux. 
Ces mesures devraient tendre a 
responsabiliserdavantage les populations 
dans Ia resolution des problemes Iocaux 
de developpement; a rapprocher Ia collec
tivite villageoise des centres de decision; a 
raccourcir et a simplifier les procedures 
administratives; a mettre finalement notre 
systeme administratif au service du deve
Ioppement. C'eta~ sous Ie parti unique. 

Apres les evenements historiques 
du 26 mars 1991, caracterises 
fondamentalement par des ideaux de 
democratie, de liberle, de change
ments qualitatifs et quantitatifs dans 
tous les domaines de la vie publique, I dans un cadre de democratie pluraliste, 

la decentralisation cesse d'etre une 
sirrpleoperationdereformeadministrative, 
con<;:ue et condu~e par une bureau~ratie 
paraiysante, aux interets contraires a ceux 
du peuple et au deveioppement. 

Aujourd'hui, a I'heure du pluralisme 
dernocratique, paradoxalement marquee 
par !'intolerance, les violations de Ia loi, les 
proces sur mesure, I'exclusion, la reces
sion economique et Ie chomage croissant 
des jeunes, Ia Decentralisation, synonyme 
de pouvoir, de responsabil~e et decompe
tence, vient a point nomme pdur donner a 
Ia dernocratie naissante tout son sens, 
moraliser tant so~ peu notre systeme ad
ministratif, permettre Ie developpement de 
collectiv~es villageoises a travers les com
munes rurales. 

C'estpourquoi notregroup€ Partemen· 
taire a emis un vote posM pOur I'adoption 
des trois textes de Ioi fondamentaux de Ia 
decentralisation .. 

Quels sont les enjeux de cette 
decentralisation, selon vous ? 

Outre ceux deja c~es, les enjeux pomiques 
etsocio-economiquesdeladecentralisatbn 
pourraient etre : 

- Le renforcement de Ia dernocratie a Ia 
base par I' election des conseils munici
paux et regionaux. 

• La creation de nouveaux rapports so-

ciaux entre les villages fOrmant une meme 
ent~e administrative, dans Ie cadre plus 
large d'un nouvel ordre administratif. 

- L'acceleration de la valorisation des lan
gues nationales qui en const~uent Ie sup
port approprie et irrempla<;:able. 

- La valorisation des cunures nationales, 
consequencedirectede Ia valorisationdes 
langues nationales. 

Pour toutes ces raisons, la 
Decentralisatbn est un Deft Historiqueque 
notre Peupledo~ releveratoutprix. Pource 
combat, toutes nos forces physiques, in
tellectuelles et morales sont mobilisees. 

Selon la strategie en cours 
de la mise en ceuvre de la 
decentralisation, Decembre 
95 marque la fin du decou
page territorial en quelques 
600 communes rurales et 120 
communes urbaines, afin que 
les elections municipales 
puissent se tenir en mars 
1996. Ce calendrier pourra-t
/I etre tenu ? Serez-vous 
prets? 

Plus iI y a d'elections a la fois, plus iI ya 
d'interets pour les partis. Et certainement, 
plus Ie gouvemement, notamment Ie mi
nistere en charge de ces elections, a des 
problemes, parmi lesquels les problemes 
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Les enjeux de fa decentralisation 
financiers. En ce qui nous conceme, nous 
aurons, a I'instardesautres, a foumirplus 
d'efforts, en rnatieredecampagne, d'orga
nisation et certainement de finances. 

Fondamentalement, il y aura un regain 
d'interet, et pour les partis, et pour les 
populations, concernant Ia democratiea Ia 
base. Je pense que ce sera une campa
gne assez animee. Surtout si I'on se rap
pelle ce que nous avons pu dire aux 
paysans, pendant les demieres campa
gnes, a propos de Ia decentralisation, qui a 
ete Ie point Ie plus applaudi de nos pro
posnionsdechangementsvers unesociete 
plusdemocratique. Au plan de I'ethique, Ia 
decentralisation a un interet certain, quand 
on saft tout ce qui a pu se passer, au plan 
administratif, sous la colonisation, depuis 
I'independance, et ce qui sepasse encore 
aujourd'hui. Les populations sont vraiment 
impatientes de recouvrer une certaine 
"independance", j'insistesurles guillemets, 
pour pouvoir se prendre en charge et 
mettrefin au systeme actuel d'explottation 
de I'homme par I'homme. 

La decentralisation aura-t-elle 
quelqu'incidence sur les partJs 
politiques ? 

Certainement ! Les partis seront obliges 
d'aller plus vers Ia base, ·tester leur legfti
mne aupres des rnasses, tester leur popu
larite et savoir exactement ce qu'ils valent. 

Quelle place entendez-vous ae- . 
corder aux femmes durant ces 
municipales ? 

Dans Ia nouvelle configuration qui se des
sine, il va falloir accorder toutes leurs pla
ces aux femmes et aux jeunes. Ce sera 
tout-a-faft naturel que les femmes aient 
leur place dans les nouveaux conseils 
municipaux. Elles pourront ainsi participer 
a Ia gestion de leurs problemes imme
diats. Je pense, compte tenu meme des 
objectifs de Ia decentralisation, surtout 
concernant I'environnement, la gestion du 
patrimoine foncier, les femmes doiven! 

La Decentralisation au Feminin. 
(par Olivier DONNET) 

Reussir la Decentralisation ne se limite pas a reussir une refonne adminis
trative. Bien au contraire. S'iI fallalt resumer la refonne de decentralisation en 
uneslmplereorganlsatlondel'admlnlstralion,nousabouUrlonsaune"refonne 
confisquee", comme elle Ie fut dans certaines epoques. Denriere cette reorga
nisation de I'Etat et la redefinition de ses missions, la reforme doit devenlr Ie 
cadre d'une nouvelle valorisation des Indivldus et de leurs InlUatives. Cette 
"redlstribuUondescartes"necessite,d'unepart,unenouveliepartlclpaUondes 
cltoyens avec des roles redefinis, d'autre part, une prise en compte melle par 
l'Etatdeleurslnltiatives.Lestermesd'adminlstresetdecltoyensvont,deslors, 
prendre un nouveau sens. II s'aglt d'engager un vaste mouvement de recon
naissance et de renaissance des Indlvldus dans des nouveaux espaces: 
espaces geographlques, espaces InsUtutionnelles, espaces de developpe
menl.. Reusslr la decentralisation slgnlflealnsi que les indlvldusetles groupes 
soclaux qu'ils forment s'approprlent cesespaces. 

Les femmes se trouvent egalement devant cet enjeu, cecl peut.etre de 
rnanl/m~ plus algue que les autres groupes soclaux. Parce qu'elles ont tlsse, 
depuis des annEies, des espaces parUclpatifs dlscrets et que, bien souvent, 
elles sont I'element stabillsant et "developpanf' de pans entiers de Ia societe 
rnallenne. A ce titre, la refonne de decentralisaUon peut.etre I'occaslon et 
I'espace d'une evolution Importante de leur role et de leur ImpllcaUon dans 
I'organisation et la gesUon de la vie communale. 

Premierement, et tout Ie monde Ie salt, les femmes sont majorltalres dans Ie 
corps electoral. Mame sl nous sommes encore loin, au Mall, d'une culture 
electoralequifaltdechaque Indlvldu unelecteur"lndependant", II est Important 
que les femmes aient conscience de leur polds'dans Ie cholx de ceux qUI 
presideront aux desUnees locales. Ce polds peut permettre que certaJnes 

Suite page 57 

figurer en quantfte appreciable dans les 
conseils. Les femmes, au niveau rural 
siJrtout, apportent une participaijon de 
qualfte. Dansplusieurscerdes, lesfemmes 
sont au premier plan dans Ie dornaine du 
developpement economique. Ce sont les 
premieres opEiratrices economiques. En 
plus, elles apportent beaucoup dans la vie 
de lafamille. Donc iii, ilvafalloiretrea lafois 
juste et pratique, et faire de sorte qu'elles 
puissentoccuper Ie tiers au moins, sinon Ia 
moiM des effectifs des conseils tenito
riaux. 

Vous avez gen§ la culture dans 
ce pays, en tant que mlnlstre de 
I'Infonnation. Pensez-vous, sur 
la base de votreexptirlence per
sonnelle,quelactecentralisation 
~donnerunsangnoUMeaudans 
la connalssance de notre patrf.. 
moine culturel, et Impulser un 
nouveau dynamlsme dans Ie 
rayonnement de notre culture ? 

Cette question est Ires interessante. De
puis que j'etais au Ministere de l'lnforrna
tion,durantlesannees70a75,nousavons 
toujours reve de fixer notre culture, 
essentiellement orale, par I'ecriture. Donc 
faire un recensement par regions de tout 
ce que nous considerons comme valeurs 
historiques. Letravailn'araspuStreacheve. 

Par Ia sune, nous nous sommes beau
coup atteles a I'alphabetisation dans les 
langues nationales. C' est ainsi qu'en rnars 
1972 a paru Ie premier numero du joumal 
KIBARU. Vous savez I'engouement que 
cela avan souleve, tant sur Ie plan national 
que sur Ie plan international. Cinq a six 
mois apres, ce joumal a ete prime par 
I'UNESCO. II a re«u Ie prix Kroupskaya. 
nousn'avonsdoncrasperdunolretemps. 
L'operation se poursun encore de nos 
jours. 

La decentralisation va servir de relais 
tres important. Je Ie dis et j'en suis con
vaincu, d'autant plus que cela figure dans 
Ie rnanifeste de notre parti, Ie premier pas 
d'un parti dans Ia realisation de son pro
grammedevranconcemerlacutture.Sans 
Ie support cutturel, notamment des lan
gues, il sera tres difficile, dans un pays 
connaissant Ie taux d'analphabetisme qui 
est Ie nOire, de donner quelque significa
tion a Ia democratie. 
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Maitre Mountaga TALL 
" President du Groupe parlementaire CNID (Opposition) 

Dans Ie principe, nous sommes d'ac
cord avec la decentralisation. Nous la 
considerons d'ailleurs comme une exi
gence democratique. Parce que la 
decentralisation permet un 
approfondissement de la democratie, en 
ramenantcertains pouvoirs a la base, et 
en meltant un terme a l'Etat jacobin que 
tout Ie monde a decrie depuis toujours. II 
y a un proverbe de chez nous qui d~: kun 
fe di a figi ko. Done, a partir de ce mo
ment, il taut impliquer les populations, il 
faut les interroger. Et pour cette raison, 
nous disons : Qui a la decentralisation! 

Mais nous disons aussi : Attention! La 
decentralisation, en aucun cas, ne doit 
signifier, pour l'Etat, une maniere de se 
decharger sur les Collectiv~es territoria
les. En consequence, il faudrait, en 
transferant les competences, transferer 
egalementlesressourcessubsequentes, 
afin de permeltre a ces Collectivites de 
mieux se developper. 

ter a partir de la capitale. Comportements 
que I'on constate egalement chez 'lies 
administrateurs locaux, qui pensent etre 
la comme d'anciens administrateursco
loniaux en mission pour un temps donne, 
et qui n'ont aucun interet particulier et 
concret a participer au developpement 
local. 

Done, si la decentralisation do~ aider a 
resoudre ces differents problemes, il 
apparait comme un grand desseih: Et 
nous pensons que, comme tel, il impprte 
que I'ensemble de la classe politique 
significative et I'ensemble de la societe 
civile soient impliquees en amont. Et ~ela 
pour ev~er les remises en cause conse
cutives aux changements de maj6rite 
politique. 

Mais malheureusement, nous avons 
demande, en vain, qu'il en so~ ainsi. Et 

ment de garanties contre les 
ecuells du genre emergence de 
potentats locauxou propension 
de l'Etat it se decharger sur les 
collectivites ? 

Jusqu'a present, les texles qui ont ete 
votes apparaissent plus comme etant 
des cadres, des especes de lois-cadres. 
Leurs modal~es restent a etre precisees. 
Maisdorsetdejaonpeuts'interroger. Pas 
sur les points que vous avez enonces, 
mais sur la possibilite offerle par ces lois 
a l'Executit de revoquer un maire elu, sur 
la Melle extremement pesante qui existe 
encore, et tant d'autres choses. 

Je pense qu'il faudraitattendre de voir 
cestextescompletes, cfunepart, etd'autre 
part, voir comment ils seront appliques, 
avant de se prononcer definitivement. 

Maisl'erreurfondamentale,c'estd'avoir 
que laMission de Decentralisation ne soit fait passer ces texles en coup de foree. 
pas une mission technique, mais en plus Autrement dit. tout Ie monde sait qu'il 
une mission politique au sein de laquelle existe a l'Assemblee Nationale du Mali 

II faudra~ aussi faire attention, a mon il y aura~ un consensus, un cadre sur une majorite mecanique, qui fa~ passer 
sens, a nepas laisser les potentats locaux lequel toutle mondeseraitd'accord, etqui toutes les lois que Ie pouvoirexecutitveut. 
emerger et faire la loi dans des zones pourrM survivre assez longtemps. . Notre position, pour des texles aussi 
eloignees. Malheureusement, cela n'a pas ete Ie importants, c'etait de voir quel accord 

II faudrait enfin, dans Ie cadre de la cas. Etondecentraliseaujourd'huiunpeu poIitiqueobtenirenamont.afinqu'ilssoient 
decentralisation, veiller a meltre un terme a la sauce ADEMA. Ce qui est tout a fait des texles de consensus. Paree que Ie 
a un certain nombre de comportements regrettable. paysage politique, social et culturel du 
qui existent aujourd'hui. Comportements Les textes de lois que vous avb: Mali va etre bouleverse. Etcela concerne 

I que I'on rencontre chez les autorites votes n'offrent-ils pas suffisam- et interpelle tous les Maliens, au dela 
centrales,quipensentpouvoirtoutregen- meme despartis politiques . 
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Et je ne pense pas que las 
demembrementslocauxde laMission de 
Decentralisation prennent suffisamment 
en charge cet aspect. Evidemment, il y 11 
parfoisdes implications des responsables 
politiques au niveau local. Mais precise
ment, nous necomprenons pas pourquoi 
impliquer les partis politiques au niveau 
local, etrefuser leur implication au niveau 
national. II y a la un hiatus que I'on ne 
s'explique pas. 

Nousentronsactuellementdans 
la phase ~ creation des com
munes rurales et urbaines, dont 
les consells munlclpaux seront 
a ellre en mars 1996. Serez-vous 
prets pour ces elections ? 

A mon avis, il serait difficile, voire 
impossible de tenir ces echeances. Et si. 
cela eta~, la consultation ne sera~ pas 
loyale. Parce qu'aujourd'hui, je suis Ie 
chef du principal pam de I'opposition, et je 
ne sais pas, officiellement en tout cas, 
quelles sont les communes qui sontrete
nues, quelles sontcelles qui ne Ie seraient 

US enjeux de fa decentralisation 
pas, quand se tiendront ces elections. 
Tout cela se passe dan~ une sorte de 
clandestinite inacceptable dans une 
republiqueetdanslecadredesinstitutions. 

Mais je suis aussi depute de la plus 
grande circonscription electorale de ce 
pays! Et s'il do~ y avoir un decoupage 
dans mon Cercle, Ie minimum est que 
mon avis soit pris. Qu'il ne so~ pas retenu 
est une autre histoire. Mais qu'il ne soit 
pas pris me pose des problemes. 

Va-t-on nous dire, dans deux mois, 
dans six mois : Voila les bulletins de vote, 
les nowelles circonscriptions sont deli
mitees, ailez voter! De quel temps dis
poserons-nous pour expliquer aux p0-

pulations concemees que les donnees 
administratives ontchange? Orce travail 
doit etre fait! Comment eviter les erreurs 
dans les decoupages ? Car tout cela est 
profondement culturel et historique. II 
faudra~ ecouter, parmi d'autres, les elus 
de ces localites. Ce qui n'est pas encore 
faitmalheureusement,etcelaestadeplo
rer. 

La philosophie de la 
decentralisation est Ie decou
page territorial selon la volonte 
et par les populations elles-me
meso Qu'en pensez-vous ? 

Laphilosophie estexcellente. Mais qui 
me garantira qu'au moment du decou
page definitif, les interets partisans ne 
vontpasprimer? IIfautbien unegarantie! 
Nous ne partons pas du nean!. II y a des 
elus dans ce pays. II faudrait qu'ils soient 
la pour garantir I'expression des popula
tions. Aujourd'hui, c'est une Mission de 
Decentralisation, contr61ee a cent pour 
cent par l'Administration, donc par un 
parti au pouvoir, qui nous dira : Voila ce 
que les populations/acaies ont dit! Je dis 
qu'iI fau~ en plus d'eux, des elus. Pour 
contr61er I'authenticite de ce qui sera 
rapportee,etveilleracequelesdecoupa
ges ne soient pas fa~ conformement 
aux interets d'un parti politique. 

La problematique de la participation de la femme 
it la mise en reuvre de la decrentralisation 

Alaquestionparfoisimploratriceposee 
bien souvent par I'elite feminine a des 
experts de la decentralisation pour la plus 
part masculins: quelle est la place de la 
femme dans Ie decentralisation?; il a ete 
retorque laboutade "La femme aura dans 
la decentralisation la place qu'elle aura 
elle-meme arrachee". 

Pourtant cette interrogation, souvent 
analyseecomme anodine, meritera~une 
reponse plus approfondie. 

D'abo,.d au plan legislatif 
La reconnaissance du principe de la 

par Ab"ubacrille Assadeck 
Missioll de Decell/ralisa/ioll 

libre administration des collectivites 
terr~oriales decentralisees tel que decrit 
dans la constitution de notre pays peut 
s'analyser en droit dont I'exercice est 
reconnu a tous les citoyens maliens a 
I'instar des autres droits subjectifs 
consacres par la constitution. 

L'article 98 de la constitution qui 
amenage ce principe est ainsi libelle '1es 
collectivites territoriales s'administrent 
librementpardesconseiis elus .. ". Les lois 
93.{)8 et 95-034, portant respectivement 
libreadministrationetcodedescoilecMes, 
constituent une materialisation au sens 

litteraldu principe de la libreadministration 
tel qu'ebauche par la constitution en ses 
articles 97 et 98. 

Ordans aucun de ces texles, il n'estfa~ 
mentiond'unecategorisationdesc~oyens 

par sexe (homme, femme). 

Par ailleurs, il faut rappeler que la 
participation des doyens dans Ie choix 
des decideurs politiques est regis par les 
dispositionsducodeelectoralquin'operent 
aucune discrimination entre homme et 
femme. La loi 95.{)34 portant code des 
collectivitesterritoriales en Republiquedu 

Suite page 58 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
, I 

Mali rappellecelle exigence en son article 
5 ainsi libelle: "Ies elections au conseil 
communal ont lieu dans les conditions 
fixees par Ie code electoral". A I'examen 
desdispositionsducode electoral relatives 
auxconditions requises pouretre electeur, 
on note la volonte du legislateurmalien de 
marquer I'egalite des maliens dans 
I'exercice du dro~ de vote. 

En effet, la lecture de I'article 2 du code 
electoral sur celie question, qui ne peut 
souffrir de double interpretation, est 
ooifianle. L'articIe2dispose"sontelecleurs, 
les c~oyens maliens des deux sexes, 
ages de 18 ans accomplis, jouissant de 
leurs droits civiques et politiques ... ". 

Si I'on convientque I'expression "des 
deux sexes" designe Ie couple homme
femme, on devra conclure que la femme 
exerce son droit de vote dans les memes 
conditions que I'homme. Ces conditions 
limitativement enumerees par I'article 2 
du code electoral sont: 

-etre de nationalite malienne; 

-etre age de 18 ans accomplis; 

-jouirpleinementdeses dro~ cMques 
et politiques. 

Enoutre,I'article37relatifauxconditions 
d'eligibilite stipule en son alinea ler: "est 
eligible tout c~oyen de I'un ou I'autre sexe 
ressortissant de la Republique du Mali, 
inscritsurles listes electorales ou justiliant 

qu'ildevra~l'etre,agede21 ansaccomplis, 
domicilie depuis au moins un an sur Ie 
territoire". 

II ressort de I'analyse de cetarticle que 
la fem me peut postuler aux fonctions 
electricesdanslesmemesconditionsque 
I'homme. 

Ces conditions, qui elles aussi ne 
sont pas discriminatoires, sont 
limitativement enumerees dans I'article 
susc~e. II s'agit de 
-La nationalite malienne; 

-!'inscription sur la liste electorale; 

-I'age (21 ans accomplis); 

~e domicile. 

Au plan legislatif et reglementaire, on 
peut donc conclure qu'aucune 
discrimination n'estoperee entre I'homme 
etla femme. 

Le contraire aurait ete d'ailleurs 
choquant dans un etatde droit qui se veut 
republicain. 

Ensuite, au plan de la logi'lue 
Si la decentralisation signifie "gestion 

par .Ies populations de leurs affaires 
propres", elle ne peut exclure la 
participation des femmes pour deux 
raisons: 

Primo: Les femmes constituent un 
element-de, voire Ie socle meme du 
developpement. Elles contribueht par 

leur travail quotidien (beaucoup plus 
perceptibleauniveauduvillage}lIstabiliser 
,Ie developpement local. 

Secundo: Les femmes sont 
majoritaires dans Ie corps electoral. Ace 
titre, iI est important qu'elles aient 
conscience du poids qui est Ie leur dans Ie 
choix des candidats aux elections. Ce 
poids peut permettre que certaines de 
leurs preoccupations soient prises en 
compte par d'autres candidats (Ies 
hommes) ou par celles d'entre elles qui 
veulent occuper des fonctions electives. 

Meme si nous somme encore loin au 
Mali d'une culture electorale qui fait de 
chaqueindividuunelecleur"inoopendanf', 
les femmes gagneraient II s'impliquer 
davantage dans Ie choix des elus et la 
gestion des affaires publiques. 

Au regard de celie analyse, certes 
sommaire, on conviendrait que la 
participation des femmes dans la reforme 
de decentralisation ne do~ pas se poser 
en termes de prise en compte dans les 
textes se traduisant par I'inscription de 
ratios pour elles d'une part et pour les 
hommes d'autre part. Celie solution, 
formelle du reste, laisse entiere la 
problematique au plan du fond qui ne 
pourr~ avoir de reponse qu'lIl'occasion 
de debat, de changement, de prise de 
conscience. 

Bamako notre capitale retrouvera t-e11e sa beaute 
dans l'incoherence ? 

I 

Le statut particulier du District de Bamako, bientot texte de loi de La decentralisation. lrait-on vers 
un developpement plus harmonieux de la capitale, selon un Sche,na Directeur rationnel ? 

Des travaux 
pour peu d'effets. 

Un nouveau vent souffie, depuis quel
ques annees, sur notre capita Ie; des chan
tiers existent un peu partout. la ville du jour au 
lendemain change de physionomie. Des ar
teres bitumees ou pavees bien delimitees 
par des bordures se rencontrent maintenant 
aHamdallaye,LafiabougouetBadalabougou. 
Les carrefours du centre commercial sont 
amenages et equipes de feux tricolores. Le 

It!! reseau routier et de canalisation est en re
IIIfection. Une voie express reliant Faladie au 

pont des Martyrs est meme en debut d'exe-
cution. . 

Bamako veut elle vraiment rattraper son 
retard? Veut elle entrer dans une veritable 
ere urbaine ? 

Nombre de ces projets pourtant n'ont pas 
d'impact considerable sur la qualite du cadre 
de vie des citadins, car ils ne s'aHaquent pas 
aux vrais problemes de notre capitale mais 
se contentent de reparer leurs effels. Le 
calvairedesBamakoissouventdiagnostique 
en terme de circulation (embouteillage) et 
d'etat des voiries, n'est ce plutot pas du au fait 

qu'ils sont obliges de se rendre au centre 
commercial, taus au mema moment pour 
travailler, et profiter des bien fails de la vie 
urbaine. La refection du reseau routier ame
liorera certes Ie confort des usagers mais ne 
resoudra pas les problemes de circulation et 
ses nuisances (poussiere, bruit, accident). 
Pour cela il faut un amenagement adequat 
de ces voiries et une politique coherente de 
decentralisationducentred'activrre. Lameme 
remarque est valable pour la question d'as
sainissement quand, 

- on refait a I'identique, a part Ie radier en 
beton, les caniveaux sans les adapter a la 
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demande actuelle des citadins qui est d'eva
cuerles eaux usees menageres et, pire, sans 
tenircomptedes lel'onsdu passe; caniveaux 
a ciel ouvert et section rectangulaire. 

- on ramasse les ordures de chez les 
citadins pour les entasser devant eux sur des 
espaces publics partois de valeur (I'espace 
vert du champ hippique par exemple). 

A ce vent qui metamorphose notre capi
tale, il est a constater que les citadins sont la, 
spectateurs impuissants, genes et genant 
les travaux. 

Comment sont donc conl'ues et gerees 
notre capitale et nos villes de maniere gene
rale? Qui est Ie responsable ? 

Des indigenes 
ou des citadins ? 

A travers Ie demier grand projet en cours, 
la voie express, essayons de comprendre 
comment sont abordes les problemes de 
notre capitale. 

De la decision de relier Faladie au pont 
des Martyrs par une voie express, Ie grand 
public, mis a part les pro prieta ires terriens 
directement concemes, ne semble etre in
forme officiellement qu'a la veille de la pose 
de la premiere pierre par Ie President de la 
Republique. 

Comme information sur cette voie, las 
telespectateurs n'ont eu qu'un trace en plan,' 
montrant Ie debut et la fin de la voie et 
quelques extraits de plan d'amenagement, 
pour leur faire savoir que cette future voie 
comprendra, deux bandes de circulation par 
direction etdesvoies d'accotement Heureu
sement que Ie presentateur ce jour-Ia a eu la 
presence d'esprit de nous prier de garder 
patience jusqu'a la fin des travaux poursavoir 
de quai il s'agit ! 

Comment les amenageurs et les 
gestionnaires de notre ville conycivent-ils la 
notion de citadin ? 

Le citadin est il encore I'indigene, comme 
pendant la periode coloniale; Homme inculte 
sans choix ni culture, qui n'a d'autre utilite 
qu'economique et qu'il faut caser Ie plus 
rationnellement possible? 

N' est-il pas assez evolue pour participer a 
la gestion de son cadre de vie? Ou face a ses 
problemes quotidiens I'avenir de son cadre 
de vie est il une preoccupation mineure ? 

Pour qui donc est investi tant d'argent? 

On me dira qu'une telle decision, avant 
d'etre prise, a fait I'objet d'etude approfondie 
de la part d'eminent specialiste mais : 

vu que Ie maitre d'ouvrage est Ie Ministere 
des T ravaux publics non specialise dans Ie 

domaine d'amenagementurbain, 

vu que cette voie de deux bandes mime 
droit a un goulot d'etranglement (Ie pont des 
Martyrs) eta une impasse (Ie centrecommer
cial), 

vu Ie resultat de I'intervention d'un au 
plusieurs bureau(x) de renommee internatio
nals, 

vu I'etat anarchique de notre capitale bien 
qu'elle soit dotee de puis 1979 d'un schema 
directeur d'amenagement et d'urbanisme, 
constamment revise mais ignore au moment 
opportun, 

vu Ie resultat de la voie express reliant Ie 
pont roi F AHD a I'aeroport, surtout ses carre
fours de la mort, 

vu Ie nombre taus les jours croissant de 
gendarmes couches sur nos routes, 

il me parait juste de douter de la credibilite 
de ces etudes hyper specialisees, de crain
dre qu'en plein coeur de notre rive soit en train 
de se realiser une autoroute de campagne 

(veritable voie de la mort) et de souhaiter un 
debat public sur la question. 

La ville de jour en jour. 
Une voie express, d'apres les exemples 

que j'ai connus, est une voie de circulation 
rapide, quasi reservee auxvoitures et reliant 
les differents poles d'une ville. La rapidite de 
la circulation exige que les perturbations liees 
aux traversees des pietons et aux change
ments de direction des voitures soient limites 
au strict minimum, que les differents moyens 
de locomotion soient separes, que la circula
tion locale soit separee de la circulation 
transitaire et les riverains proteges contres 
les nuisances (bruit accidents). Physique
ment c'est une voie contenue entre des 
glissieres de securite, qui comme un fleuve, 
divise I'espace en deux parties reliees entre 
elles par des passerelles en hauteur au 
souterraines. La conduite sur une telle vaie 
est semblable a celie sur un pont (ici pont roi 
FAHD) au tautespontanMe, arriitpours'ap
provisionner, embarquer et debarquer un 
passager sont a proscrire. 

( suite page 62 ) 

La decentralisation au jeminin ( Suite de /a page 55) 

preoccupations des femmessolent prtses en compte par Ies candldats, que oe 
soltau nlveau des qualltes que oes demlers presententaussl bien que de leurs 
programmes. 

Ce poids peut d'autant se manlfester que Ia decentralisation rarnene 
I'admlnlstratlon et Ie pouvolr dans un espaoe proche de Ia famllle, espaoe que 
les femmes connalssent et dans lequel elles exeroentsouvent Informellement 
des roles importants ( rOles soclaux, culturels et economlques )_ Le pouvolrne 
sera plus excluslvernent "allieurs", mals bien Imbrlque dans Ia vie quotidlenne 
locale. Cette nouvelle proximlte dolt favortser l'lmpilcation des femmes, sinon 
meme permettre a oelles qui Ie veulent de tenter de partlclper dlrecternent au 
pouvolr local. Le pas a franchlr est culturellement plus "acceptable" que oelul 
de brtguer des plaoes au nlveau nationaL Les femmes sont familieres des 
problemesquotidlenslocaux. Dseraltlmportantqu'ellesen prennentconsclenoe. 

Comment generer oette participation dlrecte ? Les grandes reformes de 
societe representent toujOl.lrs une opportunlte pour modifier, de mantere 
concomltante, oertalns rapports entre groupes soclaux.. Faudralt-II pour oette 
raison Introduire des regles et des ratios qui Impliquent automatlquernent les 
femmes? Certaines representantes de mouvements femlnlns a Bamako Ie 
voudralent Mals n'est-oe pas une solution extreme qui rernplaoeralt Ia cons
clenoe d'un role par une approche formelle creuse et artificlelle ? La premiere 
chose qui sembleessentielle estd'engager un debatde fond avec Ies femmes 
sur oes nouveaux roles qu'elles peuventassumer, d'electrloes a candldates,et 
qu'elles comprennent les plaoes qui peuvent etre les leurs ... Une tols de plus, 
I'enjeu conslste a engager un vral dialogue avec des acteurs potenUels de Ia 
reforrnequl peuventdetenlr des atouts Irnportants de reusslte de oe grand part 
qui s'engage. 

Les Femmes peuvent avolr besoln de la decentralisation autant que la 
deoentrallsation a besoln d'elles. 

0.0'1 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond 
= 

POST-SCRIPTUM 

Pour que Ie Mali pr%nd 
retrouve son fime ! 

L,IDEOLOGIE coloniale fran
<;aise reposatt sur un postulat 
fonciamental: Le jacobinisme 
importe dans les colonies, et 
se manifestant par la 

transplantation d'instttutions etatiques 
centralisatric9S, allatt rapidement briser les 
cu~ures tradttionnelles africaines, c' est-a
dire les solidarites ethniques, regionales, 
linguistiques, villageoises. La mission 
"civilisatrice" de Ia France visatt "I' evolution" 
de !'indigene, son adhesion totale a Ia cul
turefran<;:aise, I'etrotte integration eeonom~ 
que des territoires coloniaux a Ia nation 
fran<;:aise. Bref, "rassimilation". Seul moyen 
pour la France de compterdans la courdes 
grands de ce monde, tel que semblatt I'an
noncer Ia dynamique des nations , et ce 
grace a Ia force de son empire ainsi cons
tttue. 

Les quadras d'aujourd'hui se souvien
nent a cet egard qu'a leur jeune age, illeur 
etatt formellement interdtt de s'exprimer 
dans I'enceinte de l'Ecole en langue natio
nale. Faute de quoi, ils se passaient un 
temoin, comme lors dune course de relais. 
Ce temoin etatt tout-Matt assimilable a un 
bonnet d'ane. Car son demier detenteur 
recevatt une severe punttion : generale
ment la chicotte, doublee d'une ''prise par 
quatre". Aussi invraisemblable que cela 
puisse paraitre, ce temoin avatt pour nom 
"Iesymbole". "Quialesymbole?"Telleetatt 
Ia premiere phrase du mattre (noir et afri
cain), une fois en salle de classe. Symbole 
de quoi? De I'accu~uration ? Ou plutot de 
resistance a I'accu~uration ? 

Briserles solidarites locales! Cette ideo
Iogie fut reprise, a peu pres intacte, par les 
dirigeants de jeunes Etats, des I'accession 
des colonies fran<;:aises a !'independance 
polttique. Quel que sott Ie mode formel de 
developpement, liberal ou socialiste, pour 

~ lequel ils aient opte. Dans un curieux en
• semble (curieux, vu les parcours polttiques 

divergents des uns et des autres), les diri
geants entendaient ainsi biitir, sur la ruine 
de ces chaines de solidarite, l'Etat-nation 
importe qui feratt nanre, pensaient-ils, une 
cu~ure "modeme", un sentiment,national. 
Tous se sont donc engages, dans un beau 
mouvement d'ensemble, vers Ia voie de ce 
raccourci historique, ou plutot de ce 
renversement du cycle historique, qui con
sisteacreerlanationapartird'Etatsunttaires 
centralisateurs - et non I'inverse, comme 
ce fut Ie cas dans les vieux pays d'Europe. 
Telleestrorigineprofondedespartisuniques, 
tous batis du reste sur Ie modele leninien. 

Le resuttat est connu : Echec surtoute Ia 
ligne. Et mat? 

Echec, parce que les cu~ures tradttion
nelles ont su resister, dans de grandes 
proportions,auxlamesdechocmodemistes 
qui devaient les emporter. Cela ,est vrai, 
surtoutdanslesespacesquifurentleth9iitre 
desgrandsempiresalricainsoudesroyautes 
qui resisterent, partois jusqu'au suicide, a Ia 
penetration coloniale. 

Echec egalement quant a I'edification 
d'Etats modemes, consequents, en prise 
directesur Ia societe. Ceux-ci, videsde leur 
contenu par Ia defiance des populations, 
ont en fatt toume a vide, sans contact avec 
Ia realtte sociale, sombrant partois, pure 
caricature d'une triste generaltte, dims des 
cas ubuesques dont Bokassa est 
I'archetype. 

Ce double eehec abouttt a Ia sttuation si 
justement deerite par Gonidec (in "fEtaf 
africain") : Le mode de productiori'captta
liste, introdutt parlacolonisation, estdevenu 
Ie mode dominant. Mais iI est venu s'add~ 
tionner, et non se substttuer, aux anciens 
modes de production. Tout n'a pas ete 
emporte parle raZ de maree colonial, et, loin 
des centres administrat~s et commerciaux, 
les anciens systemes perdu rent. 

De fatt, se cotoyent en un couple 0 

combien desuni (selon I'excellente analyse 
de Thieny Michalon in "Quel Etaf pour 
f Afrique? "), une Afrique offlCielle qui parte 
de developpement, mais dont f entretien 
coUtecher, et une Afrique reelle, productrice 
des seules veritables richesses du cont~ 
nent, mais baignant dans une persistante 
pauvrete; avec comme courroie de trans
mission,commelienconjugal, uneadminis
tration inactive, entretenue par des prele
vements sur Ia paysannerie. 

Font donc fausse route ceux qui, 
aujourd'hui, avancent I'alibi de Ia cohesion 
nationale pour repousser aux calendes 
grecques ("II est urgentd'attendre" a-t-on pu 
lire a ce propos) Ia mise en ceuvre de Ia 
·decentralisalion. Car, en un sens, celle-ci 
ne vise rien d'autre qu'a meltre un terme a 
cette cohesion sociale factice, qui cache a 
peine fevidente dichotomie destructurante, 
et explosive a breve eeheance, entre Ie Mali 
legal et Ie Mali reel, entre Ie Mali officiel et Ie 
Mali profond. 

II est en effet constant qu'a I'oree du 3e 
millenaire, Ie Mali repond tout-Matt aux 
criteres definissant cette sud
americanisation de I'Afrique que Albert 
Meister avatt deerite et denoncee, en son 
temps. Thieny Michalon la resume ainsi : 

-Concentratien du pouvoir et de I'argent 
entre lesmainsd'uneetrottecouche Ulbaine, 
essentiellement administrative. 

- Stagnation des campagnes, malgre 
I'expansion des cu~ures d'exportation 

- Gonftement, en tant qu'unique offreur 
d'emplois, d'un secteur tertiaire (Adminis
tration et Commerce) finance par divers 
prelevements effectues sur Ia paysannerie 

-Developpement,danslacapttale,d'une 
vaste couche de deracines sans ressour
ces fixes, attires par les mirages des villes 

- Emergence d'une bourgeoisie bu
reaucratique sterile, assujettie a une poi-
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gnee de dirigeants, jouissant, des 
aujourtfhui, dece type d'existence promis II 
tous, mais pour demain. 

Une telle s~uation n'a pas d'avenir, c'est 
evident. Surtout en ce monde unipolaire ou 
les debats seront desormais commerciaux 
et financiers. OU fEconomique sera 1'13113-
ment determinant. Ainsi donc il urge, non 
pas d'attendre (cela fa~ 35 ans qu'on ne fa~ 
que cela : attendre ! ), mais de chercher, au 
plus tot, a renverser la vapeur. Car I'Etat
nation centralisateur a partout foo faill~e. 

S'auto-proclamant moteur de developpe
ment, iI est en fa~ facteur de regression ou, 
dans les meilleurs des cas Oe pense au 
Ghana aetueQ, d'immobilisme. 

Que I'on nous entende bien! Loin de 
nous, cette passion frenetique qui caraete
rise les Chantres dune decentralisation 
presentee comme une espece de pana
cee, comme synonyme de lendemains qui 
chantent sans que I'on n'a~ II foumir des 
efforts. Et iii, nous rejoignons les ootrac
·teurs de la decentralisation pour dire que 
celle·d, veritable pari, devra son eftet bene
fique a une mobilisation sans faille des 
ressources humaines et materielles de Ia 
nation, dans ses moindres recoins. Elle n'a 
d'ailleurs pas d'autres buts que de permet
tre cette mobilisation. 

Nous I'avionsd~des Ie depart, des notre 
8d~orial : II s'ag~ d'une ''piste II creuser".11 ne 
s'ag~ pas cfune voie royale, balisee, dro~e, 
grande. Dans laquelle on s'engage en sa
chant, des Ie depart et avec exaet~ude, ou 
I'on va. II s'agira, sOrement, d'une voie au 
depart etro~e, escarpee, parsemee d'em
bOches d'autant plus mesquines qu'iI fau
dra les deceler au fur et II mesure. Une voie 
dans laquelle Ie genie createurdu peuple et 
de ses el~es intellectuelles devra etre en 
constant eveil. 

Car deux elements devraient nousame
neraplusderealismedanscetteentreprise, 
a plus de vigilance : I' experience des tons 
villageois sous la 2e Republique et celie des 
Maires (toutes sensibil~es confondues) du 
Mali pluriel de la 3e Republique. 

. Les tons villageois et les associations 
villageoises avaient pour ambttion in~iale, 
tout comme Ia decentralisation du reste, Ia 
cOlTection des lenteurs et rigid~es de I'admi
nistration bureaucratique. On a ainsi forme 
des cadres promus II tenir des documents 
comptables et des proces verbaux en Ian
gues nationales. Mais, au finish, ces tons et 
associations ont secrete de nouvelles bu
reaucraties qui, elles aussi, se sont souvent 
mises a detoumer les demiers publics. 

Et c'est un foo que nombre de chefs de 
village, nombre de bureaux de tons et d'as
sociationsvillageois,auraientreleveducode 
penal, si d'autres enjeux n'avaient ete sous
jacents a leur existence. 

Meme spectacle desolant : les Maires 
de Ia Ille Republique. Toutes sensibil~es 
confondues. La triste real~e est qu'ils ont 
presque partout fa~ faill~e. Corruption de 
conseilsmunicipauxlll'appui,notammentil 
coup de lots de terrains II batir, ils se sont 
plutot occupes II vendre des parcelles , et 
meme II alimenter Ia speculation fonciere, 
plutot qu'a elaborer des programmes per
tinents de developpement de leurs com
munes, a mobiliser les moyens intemes et 
extemes (etatiques) pour ce faire. 

II sera~ donc dangereux de sombrer 
dans ridealisation des Communes Rurales 
et Urbaines qui const~ueront Ie Mali de
centralise de demain. 

Ne pas les idealiser? Cartes. Mais iI faut 
y aller! Car robjectif estfondamental : II faut 
rendre son arne au Mali profond. Le Mali est 
r exemple type de ces anciennes colonies 
devenues independantes, ou lesstruetures 
trad~ionnellessontresteeslesplusvivaces. 

C'est vrai, elles ont ete passablement aHa
reesparlacoexistencedusecteur"modeme" 
ne de Ia colonisation. Mais, quittez les Ca
p~les nationale et regionales ! Et vous 
velTez que Ia coutume reprend ses dro~s. 
Parexemple, bien que ron dise que Ia terre, 
principal outil national de production, so~ 
reputee appartenir a rEtat, celle-<:i vo~ son 
systeme de propriete regi, tres largement, 
par Ie dro~ coutumier. Au point que, des 
qu'eclate un confl~ foncier, rEiat devient 
impuissant, saul a trouver solution par un 
recours au dro~ coutumier. Peut-on conti
nuerll fairefi de cette real~e, au nom de cet 
Etat-nation fict~, dontla consistance 
s'arnoindrira au fur et a mesure que les 
problemes existentiels, indu~ par Ia pau
vrete croissante, s'aggraveront ? 

Assurement, rendre son arne au Mali 
profond passe, necessairement, par sa 
decentralisation. Tous les historiens s'ac
cordenta dire que rere Manden du 13e au 
1ge siilcle eta~, jusqu'll I'aventurecoloniale 
europeenne, fespace cfinst~utions decen
tralisees ayant su resister a tous les mouve
ments un~icateurs. "Paria force des chases 
"dira Ie professeur Sekene Mody Sissoko 
( " Decentralisation: II urge d'attendre ", in 
L 'lndependanln° 14du 18mai 1995). Parce 
que" Ie passe de /'espace rnalien, de ses 
constructions polffiques majeures (Ghana, 
Mali, $050, Gao, Segu, Kenedugu, Macina) 
sont d'essence decentralisee "ava~ deja 

ecm Ie Professeur Tmge Coulibaly ( " La 
decentralisationaujourtfhui:Unrisquepour 
demain ", in Le Republicain nOI38 du 3 mai 
1995. ) Tous deux, pourtant, ardents 
pourfendeurs de Ia decentralisation. Au 
plan du principe mllme, pour Ie second. Au 
plan de Ia strategie de mise en 03uvre 
adoptee, pour Ie premier. II reste, en com
binant ces deux theses, que Ia force des 
chases du professeur Sissoko, c'est tout 
simplement i'essence decentraJisee du 
professeur Coulibaly. Et que donc, perpe
tuer Ia centralisation bureaucratique dans 
nos pays se~ une seconde victoire de Ia 
colonisation, Ia plus odieuse pour Ie colo
nise : I'auta-<:olonisation. 

Pronerions-nous un simple retour aux 
sources?Uneespilced'authenticitezairoise 
II Ia Mobutu Sese Seko? Que non! Oh que 
non! 

Notre propos, tout-a-foo en phase en 
cela avec O. L Y ( Societe civile et Etat 
precoloniale : Les cadres inst~utionnels de 
Ia participation II Ia decision dans fere 
manden -13e-1gesi9cle -, in Tableronde 
ECDPM), est qu'il importe "ci'enraciner Ie 
systeme de gouvemement eJemocratique 
dans fhistoire et les cultures locales du 
politique et de ia participation ". Ce faisant, 
torrberaientbeaucoupdiOOesrec;:ues :Celle 
parexemple r8duisant laphaseprecoloniale 
de fhistoire de fere manden au regne ab
solu de linegal~ire. La realM est bien 
entendu autre. Et, II linstar de Ia Grace 
antique qui, quoiqu'etant esclavagiste, in
venta Ia democratie, au point de lui donner 
son nom dans toutes les langues partees 
cfaujourtfhui, "fexarnen des structures du 
pouvoir dans rempire du Mali met en ev~ 
dence un cadre de participation civique 
politiquement ouverf, rnais sociaJement 
(enne "( O. Ly - Op. c~e). Ettout n'est pas 
IIjeter,danscecadre"pol~uementouvert". 

I 
L NE S'AGIT, ni de verser dans une 
tentative (vaine) de resurgence du 
communautarisme mythique dan
tan, ni, a finverse, de toumer Ie dos 

aw.<anangementsinst~nelsdhierayant 
abouti II des compromis sociaux encore en 
vigueur, quoiqu'atteres par les attaques du 
temps et de Ia colonisation. II s'ag~, simple
ment, douvrir Ie telTOirau monde modeme, 
en s'appuyant sur un c~oyen de plein 
exercioe, bien dans sa peau, assumant sa 
couleur, son histoire, sa culture. Decide II 
faire de sorte que son pays puisse portersa 
pierre, aussi modeste so~-elle, dans ce 
concert des nations fortes que Sengihor 
appela" Ie grand rendez-vous du donner et • 
du recevoir". II 
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La decentralisation: Rendre son arne au Mali profond . , " 

(suite de la page 59 ) 

En ville une voie express nuit, fortement, 
voire detruit la structure, Ie confort et I'activite 
urbaine, au profit de la voiture et de la vitesse. 
C'est pourquoi de telles voies sont realisees 
en souterrain partois au prix de prouesses 
technologiques. 

La voie express est-elle I'unique solution 
aux problemes retenus parsesconcepteurs? 

A-t-on songe que: 

- la majorite de la population emprunte 
des transports en commun ? 

- les engins a deux roues constituent Ie 
principal moyen de locomotion? 

-nos dechets menagers sont transportes 
par des charrettes tractees par des anes ? 

-I' essentiel des livraisons urbaines se fait 
avec des charrettes tractees par des che
vaux et des pousse-pousses ? 

A-t-on songe au comportement sauvage 
de nos conducteurs, particulierement ceux 
des moyens de transport en commun ? 

Sur la rive droite, ou se feront les futures 
extensions de notre capitale et dont I'avenir 
est compromise faute de centre d'activite 11 
son echelle, a-t-on songe 11 I'impact d'une 
telle voie sur ce probleme ? 

Cette voie telle qu'elle est conyue 11 mon 
avis detruire to utes les potentialites qui pou
vaient generer ce centre, surtout I'activite 
socio- professionnelle, (ateliers, rotisseries, 
boutiques,) qui se developpait Ie long de cet 
axe. Pire cette voie en divisant cette partie de 
la ville en deux, dedoublera Ie probleme 
urbain, 11 la place d'un centre, la commodite 
exigera un centre pour chaque partie. 

Pratiquement notre capitale semble etre 
conyue et geree comme u n livre de record ou 

chaque regime, gouvemement, h~mme po
litique et habitant veut laisser son empreinte 
d'une maniere origin ale, quitte 11 nuire voire 
detruire les realisations precedentes; c'est Ie 
cas par exemple de ces maisons qui nient 
leur environnement, c'est aussi Ie cas de ces 
projets implantes par-ci par-la, sans conti
nuite ni integration au contexte, qui n'ont 
d'autre but que de brandir 'voici ce nous 
avons fai!,. 

Au moment de la conception et realisation 
du pont roi FAHD, n'etait-il pas plus urgent et 
utile de relier Faladie au pont roi FAHD, par 
une voie 11 grande capacite de tralic, que de 
Ie relier 11 I'aeroport ? 

Ce nouveau projet ne vienHI pas en 
reparation de cette erreur? 

La ville pour vivre. 
Au stade actuel de son developpement, 

notre capitale 11 besoin de veritables voies 
urbaines et d'espaces de loisir : ayenues, 
espaces verts et de detente, qui donneront 
une coherence 11 sa croissance anarchique 
et permettront I'extension du centre vers la 
peripherie. 

Les axes "cordon ombilical" par Ie fait 
qu'ils relient la peripherie au centre nourrider 
possedentassez de potentialite pourdevenir 
de telles voies urbaines. Le long de tqus ces 
axes par exemple, s'est developpee une 
activitesocio-professonnelleeteconofnique, 
partois meme specifique : restauration sur 
I'axe Gabriel TOURE Boulkassoumbougou. 
Des voies express sont aussi 11 prevoir pour 
relier directement les poles peripheriques 
entre eux, afin que les axes "Cordon OMBI
LlCAL" soient liberes du trafic transitaire. 

L'axe Faladie -pont des Martyrs, parmi les 
autres axes, doit faire I'objet d'un traitement 
pamculier, du fait qu'il est et restera' long-

temps la porte d'entree de notre capitale. En 
aucune maniere cet axe ne doit servir de 
simple voie de liaison, express ou non, entre 
les routes de Segou venant de Gao et celie 
Sikasso continuant sur Abidjan. Cet axe doit 
etretrane comme une porte d'entree (comme 
on Ie trouve dans nosvilles traditionnelles -
Djenne par exemple) espace de transition 
entre la simple ville et la capitale. 

La ville n'est pas qu'un espace economi
que, comme I'a conyue I'administration colo
niale, ou circulent Hommes et biens, c'est un 
espace social, de culture, de reve, et de 
liberte. Qu'on se souvienne de I'avenement 
de la democratie ou notre capitlale a servi de 
champ de bataille, qu'on se souviennede ses 
habitants qui ont donne leurs vie pour que 
brule Ie flambeau de la democratie et qu'on 
se souvienne de leur demiere demeure, Ie 
carre des Martyrs. II est donc souhaitable que 
la conception et la gestion de I'espace urbain 
ne soient pas I'apanage de quelques spe
cialistes enfermes dans les micr~limats, 
intellectuel et physique, elle doit faire, I'objet 
d:un debat pUblicargumenteet elargi 11 toutes 
lescouchessocio-professionnelles. Unetelle 
pratique permettra aux citadins, en faisant 
des choix, de participer acwement aux suc
cas des projets programmes. 

Citadins, il est donc temps que vous 
revendiquiez vos droits, Ie plus elementaire 
etant celui de pamciper 11 I'elaboration et 11 la 
gestion de votre espace de vie. Le succas et 
I'avenir de notre jeune democratie depen
dent d'une telle pratique. 

II est 11 souhaiter enfin que Ie vent qui 
souffle sur notre capnale parvienne 11 nos 
autres centres urbains, bien moins nantis 
que notre capitale. 

sebastien DlALLD 
Architecte - Bamako. 

-=-,,"'" --_ . 
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BP.E1395 - BAMAKO 

SECRETARIAT PERMANENT 

Presentation de ['Association pour la Defense 
et la Promotion des Produits Nationaux (ADPN) 
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11 '4 La creation de I' Association pour la Defense et la Promo
tion des Produit< Nationaux (ADI'N) en Novemhre 1987 par 
25 societes industrielles et commerciales privees et d:Etat 
repondait au souci principal de I 'epoque - la lutte contre la 
fraucle - qui avail atteint des proportions tout simplelllent 
illadmissibles. 

Les activites ainsi menees avaiellt enregistl'e des resultalOti tres 
positifs. C'est pnurquoi, afin de conforter ces resultat"i et 
mieux rentahiliser ses activites, l' AIlPN a cree six commis
sions. 

l.La commission Definition, Normalisation et ContrOie 
de la qualile des Produit .... 
2.La Commission Formation el Information du Con 
sommateur 
3.La Commission Lutte contre la Frallde 
4.La Commission Etude de la Legislation 
S.La Commission des cout ... de la Production 
6.La Commission Promotion des EXportations 

Les commissions etlldient tOlltes questions relatives a l' Asso
ciation el donnent des avis eclaires au Comite Executif. 

, 
~,. Comme on se Ie rappellera des evenements du 26 l\1ars 
1991 ont enunene pOllr ainsi dire la "destruction" d'une part 
importante du tissu industriel du pays principalement a' 
Bamako. Les consequences de cette situation ont ete notam
ment la mise en veilleuse des activih~s de I' ADPN malgre 
quelques reactions sonllnaires consecutives aux meSUres 
timides que les gouvernement ... de la Transition et de la 3e 
Repuhlique ont pris a son endroit. 

Et pourtant I'environllemellt s(.cio-economique du Mali 
d'aujourd'hui - signature des accords Mali I Fl\1I et Bamlue 
Mondiale se traduisallt notaml11ent par la place prepollde
rante du secteur prive au detriment du secteur d'Etat, la 
recente devaluation du'franc CFA intervenue en Janvier 1994 
- impose plus que jamais la rep.·ise des activites de I' ADPN 
pour consolider Ie tissu industriel du pays. 

.~~" C'e .... t consdent de ce's enjeux que les industriels dll pays, 
aprcs plusieurs reunions de travail et de sensibilisation ont 
dtkide de faire revivre cette association. Bans Ie cadre de 
ceUe relance, une Assemblee Generale tenue Ie 28 Octohre 
1994 ~ Hamako, apre .... avoir "fait la toilette" des .... tatut ... pour 
les adapter au nouveau contexte qui prevaut dans Ie pays, les 
a adoph~s et a mis en place un nouveau Comite Executif de t t 
rnemhres tHus pour deux ans et compose cmunte suit: 

1. Societe Sada Diallo 
2.S0NATAM 
3.HUICOMA 

President 
ler Vice-President 
2e Vice-President 

4.ITEMA 
5. IMACO-SA 

6.S0MAPIL 

7. KOKAD.m 

8. SODEMA 

9.S0MEPAC 
ItI.CMDT 

II.SUKALA 

Secretaire General 
Secretaire General 
Adjoint 
Secretaire a la Communi 
cation 
Secreta ire a I'Organisa 
tion 
Secretaire a I'Organisa 
tion Adjoint 
Tresorier General 
Tresorier General Ad 
joint 
Secretaire aux conflit"i 

Le secretariat de I' Association est dirige par un cadre de haut 
niveau. II a pour taches d'animer et de coordonner les activi
tes de I' Association, de suivre I'execution des decisions et de 
mener toute action utile a la bonne marche de I' Association. 

~" L'ADPN est une association apolitique. Elle a pour objet: 
- La promotion, la protection et la defense des productions 
nationales, 
- L'etude et la proposition de toute amelioration de la regle

mentation en vigueur et de contribuer it son application 
pratique. 

Elle pourra metlre en oeuvre toutes activites en relation avec 
son objet. . 

~ 'l L'ABPN se propose d'initier toute action de nature a 
developper et a proteger les produit" nation aux. 

Elle appo.-te son soutien aux initiatives concourant aux 
memes objectifs. 

I.e produit national s'entend des biens et services produit"i ou 
fabriques totalement ou partiellement de maniere artisan ale 
ou industrielle au Mali, destines it la cOllsOinmation locale ou 
I'exportation. 

(6 .. Les moyens d'action de I' Association sont les suiv3nt ... : 

a) la publication d'unjournal 
b) les campagnes mediatilJues en faveu .. des produit ... 

nationaux 
c) I'appui aux services charges de la protection des 

produit... nationaux 
d) la participation a la mise en place d'Ull hureau de 

Normalisation 
e) la contribution a l'amelioration de la legislation 

economitlue, fiscale, et douaniere en faveur de la production 
nationale. 
Un programme de travail est en cours <l'elaboration. 
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VI LLE NOUVELLE 
N ichee au centre ouest de Bamako, 

sur Ie site de I' anci'en aeroport 
@O~~u [P@OD~ ~~~~u@u Q 

Centre et pericentre : Logement, bureau, commerce, 
Hotellerle (Hauteur minimum: R+3 - Hauteur maximum: R+5). 
Resldentle/: Immeubles sur espaces verts 
(Hauteur minimum: R+2 - Hauteur maximum: R+4). 
Economlque : Villas Isolees. Jumelles. En bandes 
(Hauteur: du rez de chaussee a R+2) 

, 

" Cite administrative: Minlsteres, residences secondaires 
de l'Etat, services (Hauteur maximum: R+3) 
Equlpements publics: Culte, education, sante, sport, 
marr l

.". -.-

Es,.' Country ....... ~-t-"'a"'"'1 L~ ______ _ 

• Year 19"l1 Language f(e~(L.... 

Avec ACI :D'OC'iP'O~~~mi:&)~ater",b {eo 

Bamako entre da1i~ , 
IFES developed/sponsored? _'-'(\J.J...to~ ___ _ 


