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BREF APERÇU DE LA REPUBLIQUE
ISLAMIQUE DE MAURTTANIE (R.I.M.)

Pays charnière ente le Maghreb et I'Afrique Noire, la Mauritanie se
trouve à I'exfême Ouest du désert du Sahara dont les immenses étendues
viennent mourir sur les côtes désertes de I'Océan Atlantique.

Avec son million de km2 désertique à 90 oÂ et ses deux millions
dhabitants environ, la Mauritanie apparaît comme un vaste territoire minéral où
le végétal ne vient tacheter de vert que les terres sahéliennes au Sud du Pays,
parsemées de baobabs et de champs cultivés et les oasis du désert, véritables
trouées de verdures créées et aménagées depuis des siècles par lhomme qui
s'abrite du soleil à I'ombre de leurs palmiers dattiers.

Ce pays d'aventures, de rêves mais aussi de dures réalités, où survivent
des cultures diversifiées et multi-millénaires, ce pays du fleuve Sénégal, de
I'Africlue ancestrale, de ses coutumes et de ses valeurs, ce pays des poètes
guerriers, où la cavalerie est code de vie et I'honneur force de loi, où I'homme
confronté à lui-même prend ses waies dimensions face à cette beauté où tout
n'est que grandeur, avait pourtant connu jusqu'au conflit du Sahara une existence
discrète.

Sa pauweté et la rigueur de son climat n'avaient pas incité le
colonisateur français à accélérer son évolution. Contestée sur la scène
internationale et peu sûre de ses fondations internes, la Mauritanie s'est incarnée
pendant vingl ans dans la personne de son principal dirigeant : Moktar Ould
DADDAH. Mais les efforts d'intégration nationale et le développement
économique menés par ce dernier ont été brutalement remis en cause par
I'engagement dans le conflit du Sahara occidental (même si actuellement les
difficultés graves héritées de ce conflit et le conflit lui-même paraissent pouvoir
s'estomper).

Les militaires au pouvoir depuis 1978 ont entrepris la tâche difficile de
stabilisation d'un pays fragile et vulnérable aux secousses de I'environnement
régional.

D'importants efforts ont été accomplis depuis 1991, notamment avec la
réforme constitutionnelle de 1991 et des élections en 1992 (présidentielles en
Janvier, législatives en Mars et sénatoriales en AwiD.

Cette vague de démocratisation s'est traduite par la création de
nombreux partis politiques et l'émergence d'une "presse indépendante".



Nonobstant ces progrès, le pays reste confronté à des défis d'une autre
portée : ceux de la nature avec I'avancée continue du désert vers le Sud ; ceux
d'une transformation sociale non maîtrisée qui peut conduire à des épreuves
douloureuses entre les deux grandes communautés (arabo-berbères et négro-
africaines que thistoire et la géographie ont toujours mis en contact et que la
colonisation a réunis dans un même cadre territorial) et à l'éclatement de la
société politique.

Forrnons le voeu très sincère que la Mauritanie, "pont entre I'Afrique
Noire et I'Africlue méditerranéenne" saura relever ces défis.
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INTRODUCTION

La justice organique ne peut être séparée de I'idée morale de
justice. Dans I'ordre social, la justice est, eu effet, à la fois tlll concept et nne

instihrtion : c'est ul concept éthique, en tant qu'elle se confond avec le juste,

entendu cornrne ur principe moral de conformité à I'idée de droit prévalant

dans une société à un moment doruré. C'est aussi une instittttion publique

dotée du pouvoir de faire régner le droit en veillant à I'articulation des

conduites sociales srr la loi positive. Mais qu'est-ce que le droit positif sinon

la transcription nonnative de I'axiologie d'un groupe ?

Il n'est dorrc pas douteux sous cet éclairage que la justice relève
porlr une bonne part au moins, dtr monde des valeurs. D'ot) son enracinement

dans la cnltnre de la société considérée. D'oit aussi et conséqttemtnent, sa

singularité, voire son écartèlernent dans les sociétés hétéroculturelles.

La colonisation, en surimprimant sur les sociétés af icaines des

cultures étrangères et différentes, y a jeté le trouble d'exister, en lettr

irnposant I'obligation de relever le défi pennanent d'adaptation et de

conciliation des cnltures.

La justice de I'Etat Mauritanien et de I'Etat Africain en général,

prend racine srlr ull socle déjà façoruré par d'autres cttltttres. Car derrière la

façade hannonieuse d'une rnodemité d'empnurt, existe uue plttralité d'entités

etluriques avec lenrs conceptions du rnonde, leurs rnodes d'organisation

sociale et politique, leurs échelles des valeurs, constituant, par sttite, atttant

de sous ordres juridiques dans I'espace étatique.

L'arnbition de l'Etat nouveau est d'unifonniser cette diversité, dans

rur procès de modemisation encore elt corrs qui le place dans ttne situatiort

très délicate. Organiser une justice modeme, répondant par sa stntctttre et

ses règles de fonctiorurement aux exigences du rnodèle universel de I'Etat-

Nation dans sa versiou libérale reflétée en Afrique à travers la colonisation,

ou dans sa version révolutiomaire propagée par la révolution soviétique,

emaciner la justice dans le terreau culturel des populatiotts encore à rnajorité



rurales et placées sous lternprise directe de leurs traditions : telle est la

double interpellation à laqtrelle doit répondre la justice ell Afriqtre et

singrrlièrement en Mauritanie. Défi de civilisatiou, assurétneut, des sociétés
en transition otr coexistent et s'opposent parfois plusieurs cosmogonies, où la
tradition est toujours présente sons la modemité, oir derrière I'individu-
citoyen strrvit I'homrne rnaillorr d'une chaîne colnmutlautaire, où le
rationalisrne postulé de la justice modeme, appuyé sur les codes et la
jurispmdence, se heurte tantôt à I'irrationalité des faits des justiciables,

tantôt à la pesanteur de l'envirorurement social qui dévie la justice de ses fins
imposant au juge d'autres logiques, d'autres motivations.

Anssi, sous peine de se liwer à un travail stérile, ltous prenons le
pari de lier notre analyse juridique au contexte socio-culftrrel.

Pourquoi cette démarche ?

Err effet, on peut affînner avec quelqtre raison qtle dans la

Mauritanie achrelle, le Droit tient ture place marginale par rapport atx autres

phénomènes sociaux.

Il sernble qu'il soit une manifestation secondaire de la vie sociale.
La réalité vécne cornpte plus que la lettre des lois et notre société obéit à des
conrants de perrsées, connaît des us et des cottturtes, et repose sttr des
stnrchues telles que Ie Droit y est considéré comme un sirnple phénornène
de surface. Cette disparité existe partout, mais à un degré moindre dans les
pays développés sous fonne d'un marginalisme relatif des nonnes juridiques

et d'une couverhre sociologtque qui donne la prirnauté à la réalité vécue et
fait passer au second plan la lettre des lois, le légalisrne et le juridisrne. Mais
en Mauritanie le caractère rnarginal du droit se révèle à plus d'urt siglre :

Un aspect frappant des réalités mauritaniennes est une discordance
patente entre le droit et le fait dans les domaines les plus divers, illustrée,
selon le cas par la violation délibérée et sonvent non sanctionnée du droit,
par les atennoiements ou la mauvaise grâce à en assttrer I'application, par la
consolidation des situations de fait qui, illégales ou en marge du droit aux
yeux du juriste, sont finalement plus positives que le droit fonnel qu'elles
igrorent ou contotrment.



A ceci s'ajoute I'incidence de facteurs étrangers au Droit, tenant aux
strucûlres de la société et qui pèsent lourdement snr le jeu des antagonismes

sociaux et sur le règlernent des conflits.

Les phénomènes de pouvoir, de dominatiotl, de clientèle au moins à
certains échelons de la hiérarchie sociale ou dans certaitrs secteurs tels que

la farnille, la paysalrnerie, le salariat, la domesticité etc... sottt détenninants.

On ne s'étonnera pas que, mise à part, une mince frange de rapports
sociaux où le droit, et notamment son appareil conteutieux, peut jotter ttu
rôle effectif, nornbre de relatious se déroulent et, en cas de litige, se règlent
en marge du droit ou du tribunal, soit par le jeu pur et sirnple du rapport des
forces, soit par Ia voie de la relation personnelle ou de I'arrangetnettt plus ott

moins amiable.

La faible importance du contentieux judiciaire dans certains domaines oût
partout les violatiorrs du droit sont flagrautes, illustre ces phénorrènes de
pnissance et de soumission, eux-lnêrnes révélateurs de I'igrrorallce, de la'

passivité ou de la résigrration d'une partie du corps social, car pour saisir un
juge encore faut-il avoir conscience de ses droits et disposer d'tttt tniuitntttn

de liberté éconornique et culturelle pour les défendre, donc de ne pas

accepter la fatalité de la sournissiou, oser affronter le puissant, qu'il s'agisse

de I'Etat, de I'adrninistration, du propriétaire, du féodal, de I'usurier, et potr

échapper à son ernprise, à son arbitraire ou à sa revauche une fois éteints les
feux du procès.

Mais cette "ineffectivité de la règle de droit" relève-t-elle, cotnme
llous veuons de le supposer, d'une situation de fait générale qtte I'ou retrottve
même dans certains pays développés, et qui consiste à expliquer le droit par

la sociologle ? En effet, on s'aperçoit de plns en plus que le droit étant ttne

science essentiellement sociale, il serait adéquat de ne plus le considérer
setrlement comrne nne science fonnellement nonnative, autottome, ayant tttr

cadre spécifique qui est fait de formalisrne, de légalisrne, et d'tttt esprit

procédurier parfois excessif, mais comrne ulle discipline ayant des rapports

étroits et des affrnités avec la sociologie.

Droit et Sociologie auraient des frontières cotntnunes et des

dornaines comrnulls. Un phénomène juridique serait aussi et avant tottt tur



phénornène social relevant foncièrernent de la sociologie. Les deux
disciplines interfèrent, s'imbriquerrt, se chevâucheut.

Le Droit ne serait plus le droit légalisé, fonnalisé d'antan, mais un
"droit sociologie". I1 ne serait plus établi et appliqué suivant une procédtre
particulière, suivant nne rnéthode et un esprit essentiellement juridiques. Il
serait dépourvu de sa scorie procédurale et légaliste pour apparaître sous
I'aspect d'une nonne ou d'tur fait foncièrernent sociologique. Nous allions
dire un droit conttrmier, car la coutume est l'émanation, I'esprit d'un peuple,
donc nne domée sociologique. Non, plus qu'un droit coututnier, ce "non-

droit", cet "autre droit" trouverait sa raison d'être dans le coutexte
économique et social. Ce serait un droit diffi.rs socialement à dorniuauce
sociologique. Cependant, il ne se confond pas avec le "fait sauvage" qui est
aux antipodes du droit positif, codifré, formalisé, imposé par les pouvoirs
publics , mais il est parallèle à ce demier. C'est donc un droit foncièrement
marginal. Il reste cependant fondarnental, uaturel dans le cadre des réalités
sociales. Ne serait-il pas le véritable droit puisqu'il est la rnanifestatiorr
mêrne de la volonté sociale qui est, dans une cerlaine mesure, indépendante
de la volonté du législateur laquelle est la défonnation de la prernière à des

fins politiques ?

Peut-on de la rnême façon tronver uue consistance sociologique à
ce droit marginal Matritanien ? le Droit Mauritanien ? Est-ce le "nott-droit"

tel qu'il a été ainsi défini par Jean-Carbonnier : "le non-droit n'est ni néant ni
chaos. C'est un monde de relations que le droit n'abandonne point, quand il
se retire, à la dissolution et au désordre. Le terrain qdil évacue sera tottt
sirnplement réoccupé par les anciens occupants, principes d'ordre, de paix et
d'hannonie dont on postule... I'antériorité au droit. Ces principes coulent de
maintes sources..."(1). Et Jean Carbomier de préciser : "... les phénomènes
précités sont-ils pris en considération par le S)'stème juridique global,
raccordés à lui, intégrés, alors ils constituent un autre droit. S'agit-il de
phénornènes non intégrés au systèrne, à l'état sauvage, ils ne peuvent être
qualifiés de droit, tout au plus de s611s-d1si1"(2).

J. Carbonnier, l'hlpothèse du non-droit, Archi'r'es de Philosophie du Droit. T VIII. 1963, p. 67.
J. Carbonnier, Sociologie juridique, p. 1.19.

(1)
(2)



n'intègre pas. "Les horunes les croient juridiques (ces nonnes ) mais elles ne
le sont pas. Car quelque critère sociologiqne qu'on se fasse de la juridicité -

que ce soit contrainte organisée ou jugement possible - ce critère manque.
Tout au plus, peut-on entrevoir des fonnes fnrstres, larvées, une pression
psychologique venant de I'errtourage, une ébauche de consultation farniliale.
Les choses ne se passent pas droit contre droit, mais sous-droit contre droit.
Or si les phénomènes infra-juridiques ressemblent aux juridiques, ils en sont
substantiellement diff{1snf s "( I ).

Certes, la tenninologie norlelle
"Non droit", "autre droit", "sous-droit",
juridique contemporain qui pourraient peut-être trouver échos dans la
pratique judiciaire mauritanislllls(2)

J. Carbonnier, Sociologie Juridique, p. 150. Bien éridemment, l'auteur ne raisonne pas ici sur
l'infrajuridique dans une société musulmane mais dans la société curopéenne. Il cite notamment
le cas du méta1'age qui continue à donner lieu à un partage de la recolte par moitié alors que le
statut légal impératif n'attribue qu'un tiers au propriétaire baillcur. Il cite aussi le cas des
musulmans qui, établis en France, y pratiquent la répudiation au mépris des donnees de I'ordre
juridique local. Mais il va de soi que ses réflexions sont transposables en Mauritanie.
L'infrajuridique y est dépount de toute juridicité. ce qui ne l'empêche nullement d'être à certains
égards normatifs, si on accepte I'idée de norme plus large que la norme juridique structo-sensu.
Dans les pays occidentaux, I'hypothèse du "non-droit" est tout simplement le produit d'un esprit
créateur, I'esprit créateur de I'Europe contemporaine- ce qui était fiction pour nos ancêtres est
devenu réalité grâce à cette imagination créatrice. La méta-géométrie, la notion d'espace-temps,
la théorie de la relativité, la quantification de certaines sciences sociales sont autant de
manifestations du pouvoir créateur propre à I'Occident. Parallèlement auri sciences dites esactes qui
ont subi des révolutions et des changements d'orientation- la science juridique a ér'olué dans le
même sens. En effet, à côté du droit, il y a des hlpothèses du "non-droit", de l' "autre-droit", ou
du "sousdroit". Cela cst choquant, diraient certains. contraire â la logique juridique. diraient les
autres. En réalité, ce n'est ni I'un ni l'autre. Cela est tout simplement dans la ligne tracée par I'esprit
créateur du Xxeme siècle. Il n'est pas plus illogique de soutenir ces nouvelles hlpothèses juridiques
que de dire, par exemple, que par un point on peut mener une inlinité de parallèles à une droite ou
qu'on n'en peut mener aucune. Et pourtant ce sont deux postulats qui constituent I'infrastructure de
la méta-géométrie et partant d'une r'érité mathématique. Ceci résulte simplement du fait que la
logique formelle d'Aristote et le rationalisme de Descartes ne sont pas les deus seules voies qui
mènent à une r'érité scientifrque. Il y a aussi et surtout la part de l'intuition et de l'imagination
créatrice. C'est en effet grâce à elles que la science a fait le plus de progrès. La fameuse formule
d'Einstein E = MC2. la notion d'espace-temps. la théorie de la relativité. I'esistence supposée des
tachl'ons, ne sont-ils pas avant tout lc fruit de I'intuition et de I'imagination créatrice ? Donc. lottt
ce qui semble iltogique n'est pas nécessairement étranger à la science ; et I'hlpothèse du "non-
droit", malgré son apparence d'illogisme, s'insère en réalité dans le droit sociologique.

Il y a incontestablernent "des faits normatifs dissidents" que le droit

de jean Carbonnier est évocatrice.
sont autant de créations de I'esprit

( l )

(2)



Si dans les pays occidentaux, on cherche à expliquer ce phénomène
juridique, à savoir la disparité du fait et du droit par I'hypothèse du "non-

droit" laquelle est une création de I'esprit juridique occiderrtal, en

Mauritanie, par contre, on doit surtout I'expliquer par le manqtte d'esprit
créateur et constnrcteur.

Cette disparité serait plutôt la conséquence d'un état de pathologie

sociale dont le prernier syrnptôrne est constitué par de mattvaises

orientations eu rnarge du droit, qni trouvent leur origine comme nons le

verrons plus loirr dans des considérations ltttmaiues.

Par ailleurs, dans une société oir sévissent encore I'analphabétisme,

le sons-emploi, l'infériorité de la ferune, oir les activités syrdicales chez les

salariés coilune chez les fonctionnaires sont étroitement endigrrées et privées

d'épanouissement réel, les obstacles d'ordre culhtrel, écouomiqtte otl
politique inciteront plus d'ture éventuelle victirne de I'arbitraire à ignorer la

voie judiciaire ileirie d'ernbûches et sorlrce d'irnpasse.

Potrr ne prendre qtr'tur exernple, cornment asstlrer le respect effectif

de la législation du travail dans un pays de sous-ernploi ? Cornrnent parvenir

à ce que le salarié sache et rnêrne désire défendre ses droits alors que les

candidats à son remplacement se pressent à la porte ? Plus qtre la lutte pour

le droit, c'est de lutte porr la vie qu'il s'agit ici, et pour lui la vie passe par la

conservation de I'emploi donc de I'acceptation du fait accornpli, fi.rt-il illégal.

On pourrait faire des rernarques analogtres sur le statut personnel et sa

difficile application lorsque celle-ci se heurte à des habittrdes otr à des
pratiques plus fortes que le droit. En présence de certaines données d'ordre

économiqueç politiques et culturelles, la "lutte pour le droit" ne saurait être

laissée à I'initiative individuelle et à la protestation solitaire d'un plaignant

devant un juge, elle n'a de chances de succès que si elle est prise en main par

le militant et débouche sur I'action politique collective.
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Tots ces phénomènes ne sont certes pas propres à la Mauritanie et

on pourrait en trouver rnaintes traces dans les pays oit pourtant les

conditions économiques et culturelles sont plus propices à la lutte juridique

contre I'arbitraire(l).

Le droit ne saurait rernplir en Mauritanie le rôle régrrlateur qu'il

tient d'ailleurs irnparfaitement dans les sociétés libérales d'Occident oit il est
certes exposé à I'action corrosive des inégalités sociales et des rapports de
force et otr d'autre part il couwe de son rnanteau hypocrite bien des abtts,
mais oir le citoyen bénéficie, en fait ou en droit, de rneilleures garanties
quant au respect, ue serait-ce que fonnel, de la légalitérzl.

Pour ne citer que la France. la violation du droit et de la légalité est fréquente dans quelques

secteurs témoins où se rcnouvellent sans cesse les abus : garde à vue, détention provisoire. respect
des libertés qyndicales dans l'entreprise, respect des règlements en matière de sécurité du travail ;
expulsions arbitraires des travailleurs immigrés, r'iolation des lois sociales par les emploleurs.
s'agissant de ces mêmes travailleurs, sanctions détournées frappant des fonctionnaires pour des
raisons politiques etc... La voie du procès peut permettre de condamner certains de ces abus avec
même quelque chance de succès (encore qu'il soit difficile de faire sanctionner les abus policiers).
Mais son elficacité demeure limitée : tel fonctionnaire sera réintégré par une décision du Conseil
d'Etat. dix ans après les faits : d'autre part. lcs obstacles écononiqttes ou politiqtres rédtrisent ou
même ferment la voie judiciaire : le trar,ailteur immigré accède difTjcilenrent au prétoire. sous la

menace constante oir il est d'un licenciement, r'oire d'une expulsion du territoire : dans les coucltes
inférieures ou marginales du monde du travail, I'individu n'a pas I'assise économique ou culturelle
nécessaire pour faire triompher son droit. La solution est ér"idemment ailleurs dans I'action
politique. Mais le fait que la voie juridique et contentieuse ne soit pas fermec est déjà une garantie,

relative certes, mais réelle contre I'arbitraire.
Nous ne visons pas ici spécialement les libertés publiques, mais plus généralement I'application du
droit, le respect de la toi sous toutes ses formes et en tous domaines. A cet égard. les démocraties
d'Occident ne sont certes pas des modèles. Il suflit de lire la presse pour se convaincre que lc droit
Iibéral couvre. dans son contenu. bien dcs abus - mais là n'est pas notre problènre - nrais attssi que

son application subit bicn dcs accrocs et que la lutte pour le respect de la légalité est un combat
constant.
L' "illusion légaliste" est dénoncée avec raison, par les auteurs marxistes et devrait être pour tout
homme de bonne foi (V. Monique et Roland Wey'I. la part du droit dans la réalité et dans l'action.
éd. sociales, Paris 1968 ; Rér'olution et perspective du droit, éd. Sociales Paris 1974).
Il reste que, pour des raisons à la fois politiques, sociales, économiques, la lutte pour le droit et la
légalité, qu'elle prenne la forme de la campagne de presse, du procès, d'attitudes courageuses de
magistrats politiquement engagés dans I'action q'ndicale, troure parfois un terrain favorable qui
permettra la percée décisive, la réforme législative, la condamnation de I'arbitraire, l'annulation
d'un acte, la responsabilité de l'autorité patronale ou étatique, etc...

(2)



Mais ils revêtent en Mauritanie - ct le cas de ce pays u'est pas ttne
exception - une intensité particulière due aux stnrchtres propres à ce type de

société et aux conditions économiques et politiques qui s'y trouvent
achrellernent réurries.

C'est dire qu'une vision purement juridique des choses attrait etr
Mauritanie encore moins de sens qu'ailleurs. Se lirniter à l'étude du droit,
c'est non seulement retenir la partie la moins intéressante du phénomène

social, c'est aussi, dans la rnesure oti ce droit n'est pas réellement appliqué,
s'attacher à des llonnes purernent abstraites contredites par les réalités, donc
s'exposer à prendre pour vérité positive ce qui n'est qu'apparence fonnelle,
c'est enfin iErorer délibérérnent les wais circuits des relations et les
procédés de règlernent par lesquels passent les flux juridiques otl non de la

vie sociale.

Le Droit, a écrit le professenr Dnguit, est tute scieuce sociale.
L'esprit qui doit présider à l'étude du Droit public ou du Droit privé est le
même : I'esprit de justice. Lorsque I'acte juridique émane d'tur agent de I'Etat,
il ne peut pas, selon lui, avoir un caractère différent de I'acte juridique privé ;
la seule différence est le mode de sanctiou du droit. Il y a règle de droit du
mornent oir la violation de cette règle provoque une réactiou sociale.

"Chaqne époque a sa Vérité" (Quor'an : Sottrate de la Foudre, XIII,
39). L'organisation de l'Etat doit s'hannoniser avec la réalité sociale et ceci
nous paraît une vérité sociale essentielle dans le nouvel Etat tnauritanien, qtti

est à fonnation interetlurique.

C'est pourquoi, et dans la perspective de trouver des solutions de
justice à tur envirounernent spécifique oti se côtoient les extrêmes, ott la

tradition résiste à I'assant dn modemisrne, mais oit tout évolue à une allure
vertigineuse, nous llous proposolls d'étudier dans une prernière partie, le

système de droit mauritanien entre la légitirnité et la nécessité, ensuite, dans
une seconde paftie, de démontrer I'irnpérieuse nécessité d'une syrthèse
crédible et rnobilisatrice.

Auparavant, il serait peut-être utile de s'irttenoger srlr le systèrne
iciaire mauritanieu avant I'indépendance (chapitre prélirninaire).jud



Cependant, il n'est pas dans nos- intentions de tracer un tableau
fastidieux de faits cluonologiques. Nous essaierons plutôt de faire ressortir
uniquement les caractères fondameutaux de la justice mauritanieune de cette
période de notre histoire.

En effet, il est superflu d'insister sur les intérêts de la recherche
historique. Non serilernent I'histoire explique le passé, tnais aussi elle éclaire
le présent et laisse prévoir des nonvelles ligrres d'évolution dans I'avenir.





Chapitre Prél iminaire

Rétrospective sur I 'héritage du législateur colonial
en matière de justice

"Tout est toujours plus ancien qu'ott 11g ç19i1"(l).
"L'Histoire n'est pas seulement utile pour comprendre le présent, mais attssi
pour le juger sainement. Etudier le passé, c'est le seul moyeu de ne pas céder
à I'illusion et à I'orgrreil de loner corune meilleures les instittttions les plus

1$çsnfsst'(2).

Avant l'indépendaltce, le systèrne judiciaire mauritattien u'était eu

réalité que la projection, outre rner, des principes frarrçais etr la tnatière avec

quelques modifîcatiorrs dues aux contingeuces locales et au droit counttnier

applicable aux ressortissants du pays.

L'examen des thèrnes de I'idéologie juridique coloniale qui

prévalaient (Section 1) sera suivi d'nne petite iucursion dans l'époque

coloniale (Section 2) - potion rnagique de I'histoire du droit - afin de mieux

cemer ce qtri reste véritablernent de I'héritage colonial ell Matrritarrie

(Section 3) en matière de justice.

H. De Lubac, Paradoxes, suivis de nouveauN paradoses, éd' Seuil. 1959, p. 83.
G. Ripert in Traité Elémentaire de Droit Ciyil de Marcel Planiol. l2eme éd., 1932. p. VIII.

( l )
(2)

l 0



Section 1 - Les thèmes de I ' idéologie iuridique coloniale.

Ces thèrnes, bieu sûr, ont varié. rc aroit local a d'abord été saisi
globalernent comrne droit musuhnan, sans distinction entre apport oriental

"arabo-rnusuhnan" et fonds local "berbéro-prirnitif'. La première opposition
a été constihrée par la doctrine coloniale entre droit musulman et droit
modeme français. Très vite, cependant, I'Etat colonial, dans le cotttexte pour

lui menaçant de la montée des nationalismes arabes a développé le thème de
la division arabe - berbère et de ses prolortgements politiques.

Cette division s'alirnente aux imrornbrables oppositions que l'école

coloniale découwe et qu'elle décore du nom de science : opposition entre
I'Orient arabe nomade et I'Aftique berbère sédentaire, entre la vitalité tribale

et la faiblesse du Makhzen(l), entre le fonds anirniste berbéro-africain et la

théotogie importée d'Orient et enfin entre la loi orientale et la cotttume
locale. Les idéologrres colonianx découwent subiternent en favettr des

berbères, un droit à la différence face à I'Islarn arabe hégérnonique, droit
qu'ils ne s'étaieut pas avisés d'invoquer dans la confrontation prirnitive etttre

droit français et droit musuhnan.
Enfin, lorsque le thèrne de la division se montrera inopérant, le

réfonnisrne colonial fera une découverte considérée coilune "capitale" : le

droit rnnsulman n'est pas aussi totalernent irmnobile que la scietrce
européemre se colnplaisait à le montrer et n'est pas aussi opposé à la

conturne que les berbéro-rnaniaques le préterrdaient.

I t

(1) Autorité étatique.



A - LE THEME PRINCIPAL :
DROIT ROMAIN CONTRE DROIT MUSULMAN

On trouve I'exposé de ce thèrne dans de multiples publications.
Citons, au hasard, Marcel Morand, ex-doyen de la Faculté de Droit d'Alger,
qui écrit en 1930, à I'occasion du centenaire de I'Algérie : "le droit musultnan
procède d'une révélation d'oir cette conséqnence qu'il n'est susceptible
d'ancun perfectiorurernent, il est condarnné à l'irnrnobilité parce qu'il a atteint

aux yeux des fidèles sa complète perfection le jour mêtne oti il a été
prornulgué.

Dans ces conditions, sernble-t-il, écrit Morand, en citant uu
autenr anglais, on peut affinner que dans tous les pays I'islatnistne s'oppose
arx progrès de la civilisation. Il en est principalemetrt ainsi parce que sol'l
influence est conservatrice et stationnai1s..."(l).

Quant aux arguments à I'appui de ces thèmes, ou peut les trouver
dans la plupart des textes de Ia littérature juridique coloniale, du moins dans
sa première période. A titre d'exemple, on en recensera quelques uus chez
deux éminents autenrs, tons denx ex-professeurs à la Faculté de Droit

d'Alger, Marcel MORAND déjà cité et Georges Henri BOUSQUET(2)

a) L ' i r rat ional isme du Droi t  i \ {usulman

"Les liwes de fiqh, écrit G.H. Bousquet, sont inaptes atlx yeux
de la raison", constnrits sans aucun ordre ni clarté. Ils constifuent uu "fouillis
casuistique... cette casuistique est purernent spéculative : ou invertte les
hypothèses les plus 4bsurdes pour les exarniner à perte de vue, ceci paraît
drôle au début, puis devient lassant et finalement le spécialiste s'habittte,
résigrré, à ce genre de discussions qui foumissent pourtant ull cttrieux
témoignage sur certaines caractéristiques de I'esprit humaiu"(3).

Marcel Morand, études de droit musulman et de droit coutumier berbcre Alger. 1931. p. 190.
G.H. Bousquet, le Droit Musulman, Armand Colin. 1963.
Ibid. pp. l4-15.

(1 )
(2)
(3)
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Le même auteur insiste snr I'incapacité du fiqh(t) à clairement

séparer la loi de la rnystique. Il ironise sur Ghazali qui daus son ouwage

célèbre L'Ih'ya (la reconstitution), incapable de distingrrer le principal de

I'accessoire, traite dans une partie de I'uniorr du croyartt avec Diett, et dans

rure autre, de I'usage recomrnandé de ne pas jouer avec sa barbe en société.

b) L' immobil isme du droit  musulman

Citons Morand à nouveau : "L'accomplissernent de cette oeLlwe

civilisatrice (la colonisation) est toujours chose délicate. Il devient

particulièrernent diffîcile lorsque la population indigène est de religion

musulmane. C'est qu'en effet pour le musulmau le droit et la religion se

confondent, si bien que les règles juridiques apparaissetrt.imtnttables comme

Ie dogme lui-rnêrne(2). G.H. Bousquet écrit quant à lui : "Il est d'abord tout à

fait wai que depuis ur rnillénaire la loi divine n'a pas changé ; depuis des

siècles les mêmes ouwages servent dans les médersas(3) à I'ertseigternent de

théories figées..." Et si notre atttettr remarqtle un peù plus'loin - que par

contre "les institutions juridiqtres concrètes n'ottt pas manqué d'évoltrer", il

eu tire aussitôt des conclusious sur la rnorale hypocrite qui se dégage du

fiqh : "Nier le caractère obligatoire d'uue prescription divine tout en

I'accomplissant est chose beaucoup plus grave qtle de la négliger en

pratique, pourvu qu'ott adrnette qu'elle s'impose à notts.

Ainsi il est presque nonnal de dire dans cette religion : faites ce

queje dis et non ce queje fais.

e

la loi sacrée (Charia).
Marcel Morand, op. cit. 189.
Ce terme signifie école coranique.

(2)
(3)
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c) La supériorité du droit romain

C'est le droit romain qui constitue la référence fondarnentale des
juristes colonianx dans letr appréciation du droit musulman. C'est à travers
ce droit et ses catégories que sont analysés les traités de fiqh et il n'est pas
étonnant, dès lors, qu'il sorte chaque fois vainqueur de la confrontatiott.

Ainsi, "le droit rornain a une histoire qui s'étend sur près d'un
rnillénaire. Il serait à peine exagéré de dire que celle du fiqh a duré moins de
cent ans... Le grand rnérite du droit romain c'est qu'il a dêgagé clairement le
juridique de tout ce qui ne I'est pas, tandis que le fiqh, tout aussi clairemeut,
se reftise à le faire, tont au moins au sein de l'école sinon au niveau de la
pratique judiciaire"( l).

G.H. Bousquet citant Ihering écrit que " chez le peuple grec,
cette séparation ne s'est faite que dans les ternps historiques , chez le peuple
romain au contraire, elle se fait à I'origine des siècles ; cltez les musuhnans,
elle n'est pas âccotnplie de uos jour5"(2).

La casuistique n'est pas incorurue certes du droit rotnain mais,
selon SCIIACHT, toujours cité par G.H. Bousquet "elle y sert à faire
ressortir l'élérnent juridique essentiel tandis que le droit tnusulman s'ett sert,
le plus souvent, pour conuir la totalité des cas, faute d'organisation
logique"(3).

( l )
(2)
(3)

G.H. Bousquet. op. cit., p. 88-89.
Ibid, p. 64.
G.H. Bousquet, op. cit., p. 66.
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Bien que certaines des remarques qui précèdent s'appuient sur
des observations réelles (casuistique, absence de séparation du religieux et
du juridique etc...), les interprétations que les auteurs err tirent sont privées
de toute pertinence du fait de leurs préjugés racistes et de leur inébranlable
sentiment de supériorité. Elles sont en effet fondées sur une pétition de
principe : le droit rornain est le critère de la rationalité et de la civilisation.
Par suite, la "logique" du droit musulman n'est pas étudiée datts sa coltérence
avec la société qui I'a produite et à laquelle il s'applique, mais par
comparaison à un systèrne juridique totalernent étranger. De surcroît, les
concepts du droit musuhnan sont étudiés à travers les catégories du droit
français, c'est-à-dire coupés du seul champ sérnantique dans lequel ils
ponrraient trouver urre si-urification, la ctrltnre arabo-mttsultnaue et son
histoire. Les titres des articles suivants ("les. persounes morales en droit
rnusuhnan", "l'expropriation pour cause d'utilité publique elt droit
musulman", de quelques particularités du droit musulman des obligations")(l)
montrent bien les lirnites et I'artifice du comparatisme en rratière d'études
juridiques. Les notions de persome moràle,' d'expropriatiott pour cause
d'utilité publique, d'obligation etc... font référence à nn lorrg passé de débats
doctrinaux, législatifs, judiciaire qui leur dome leur stahrt et leur
signification dans la sphère bien spécifique du droit rotnain et français.
Appliquées au droit musulman, elles ne peuvènt constitner qu'utt grossier
placage sur une réalité juridique qui reste rebelle à leur capacité
d'explication.

Une réflexion snr le droit musulman dewa partir de ses propres
concepts et de sa propre histoire. Elle dewa abandonner les apparences
trompeuses du faux cornparatisrne. D'ailleurs, lorsque G.H. Bousqttet
abandonne son positivisrne prirnaire, il tient un discours tout de suite plus
pertinent. Parlant des liwes de fiqh, il écrit : "De plus quand on a uue boune
comaissance de ces ouwages, on s'aperçoit bien qu'ils cotnportent une
annahue presque cohérente en ce sens que les diverses parties se tierurent,
seulement, elle est invisible à la surface...". Taut il est wai qu'il u'y a de
science que du caché !

(l) Titres d'articles de Marcel Morant. op. cit.
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On peut d'ailleurs opposer à la rnéthode des juristes coloniaux
celle de certains spécialistes d'histoire sociale tnusultnane qui ne séparent
pas I'interprétation des doctrines juridiques et religieuses de leur contexte

social et politiqtls(l). pellrtaut, bien que la littérature sur tous ces thèmes soit

irnmense, il faut bien reconnaître que les études d'histoire des instifutions

mnsulmanes écrites dans ure perspective critique sont rares, et que l'étude

du droit mnsnlman sort diffrcilement et rarement de I'exégèse énrdite de

I'orientalisme européen ou du courant apologétique oriental. Il y a là pour les
juristes et les historiens un vaste et passiounaut charnp de recherche qui ne
peut être envisagé dans le cadre de cette étude.

B - LA GRANDE DÉCOUVERTE DE LA SCIENCE
FRANCAISE DU DROIT I\{USULIVIAN

Après une prelnière période, au cours de laquelle la scietrce

coloniale a concentré ses efforts sur la critique et la négation du droit

rnusdhnan, et une seconde consacrée à dérnontrer que le droit atttlterrtique et

légitirne des pays tnusultnans trotamtnent du Maghreb, c'est le Orfizl
préislarnique, la doctrirre va aborder aux rivages de la synthèse et du

compromis : la réconciliation du fait fiurispntdence et cottttttne) et du droit
(Chraa).

C'est le moment du réfonnisrne colonial. Louis Milliot fait, à sa

manière, le récit de cette évolution dans nne conférence faite à I'institut de

sociologie de Paris en 1947(3)'

(t)

(2)
(3)

Par exemple Claude Cahen "La changeante portée sociale de quelques doctrines rcligieuses' in

l'élaboration de l'Islam, ou\Tage Collectif, Paris. 1961.
C'est-à-dire la coutume.
n1,a science européenne du droit musulman", Rér'. Jur. et Pol. de l'Union française 197'1.
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SAWAS PACHA, professeur turc, publie à Paris en 1902 les deux volumes
d'ure théorie du droit musnlman dans lesquels il soutient que "la loi
musulmane peut être modenrisée par la loi européenne, toute norrne
juridique nouvelle pouvant être assimilée par le systèrne législatif musulman
pourvu qne I'on suive la méthode islamiqus"(l).

Ceux qui s'apprêtent à devenir les grands ancêtres de la science
européerure du droit musulmarr, Goldziher et Snouck-Hurg Rorrje ripostent
avec ftireur que, depuis la fenneture de la porte de I'effort (bal el ljtihad) au
1yèrne siècle de I'Egire, la législation rnusnhnane est arrêtée, irrunobile "sans

doute I'Islam fait-il place à la couhrme (Orf) qui évolue avec les besoins du
moment. Mais celle-ci n'a jarnais I'influence et le rôle d'uue source
fondarnenl2ls"(2).

La science européeme fonnule alors le trait essentiel de sa

théorie : le dogme de I'imrnutabilité de la loi musuhrane qui va rég:rer sur les
maîtres recorulus de cette discipline : Lambert, Luciani, Peltier, Santillana,
Morand etc...

Or, cette théorie n'est pas fondée. Elle pourra être révisée grâce à
une découverte inattendue, par Louis Milliot en persorute, dans les années
20 : celle de I'existence de I'Amal El FASSI, une jurispmdeuce très riche
dont les solutions s'écartent parfois hardirnent de celles de la tradition
musulmane, fixée par le TAGLID(3) et qui pennet I'intégration de
nombrenses institutions conttunières dans le Fiqh. Louis Milliot peut
conclure : le droit rnusulman est sonrnis, corune tottt autre, à la loi générale
d'évolution. Il y a séparation entre la doctrine musulmane et la réalité
juridique. Il y a, dans l'Islam, un droit théorique idéal, dissocié du droit
positif, lequel est fait d'ordonnauces ou décrets dtr sonverain, de coututnes et
de jurispnrdsnçs"(4).

(1) rbid.
(2) "La science européenne du droit nlusulman", Rér'. Jur. et Pol. de l'Union française. 197-1.
(3) Ce termc signifïe "acquiescemcnt au passé".
(4) "la science curopccnne du droit musutman" Rer'. Jur. et Pol. de I'Union française. 197{.
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Relevons
surprenantes :

Comment
contnmière alors que

peut-on découwir en 1920
Hanoteatr et Letoumertx

I'importance de la source
ont publié leur énorme

et qu'il a eu ull grarrd

d'abord un èertain nombre d'affirmations

ouwage sur les coutumes kabyles en 1872
retentissement ? Comment également peut-on créditer Morand et Milliot,
colrune le fait Berque(l) de la découverte du Amal(2) st de I'Orf (3) ? Lorsque

Levi-Strauss fait apparaître une relation entre la prohibition de I'inceste et la
nécessité de l'échange, il découwe effectivernent uue relation cachée et il fait
oeuwe scientifique. Mais lorsque Louis Milliot "décottwe" le Arnal El

Fassi", il ne fait que consentir à ouwir les yeux sur ulle institution positive,

expliciternent conl'nle des praticiens du droit rnusulmatt, et devant laqtrelle il
est passé cent fois sans la voir, tant a été forte la tendance de la science
européerure à occulter tout ce qui pouvait montrer la capacité du droit
musulman à accueillir la couftitne et donc à évoluer.

a..n. découverte n'eu est une que dans le cercle étroit de la

sclence europeeme.

(1) Essai sur la méthode juridique maghrébine Rabat. 1949.
(2) Jurisprudence implicitement reconnue par le cadi à tra'r'ers le raisonnement par analogie appelé

en arabe "Yujas".
(3) Le Orf signifie coutunre.
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Enfin, cette découverte ne no[is fait guère progresser dans la
comaissance de la question étudiée. Nous infonne-t-elle le moins du rnonde
sru les raisons pour lesquelles la même société rnusulmane proclame
I'intangibilité de la loi divine et ne cesse, simultarrément de produire les
procédures (Arnal, Orf, Qnanourr(l) pennettant son évolution ? Sur les
raisons pour lesquelles I'instance juridico-religieuse est le siège de
I'hégérnonie idéologique dans I'Etat califal et le reste largernent dans I'Etat
national mnsnlman ? Sur les raisons pour lesquelles I'autonomie de I'instance
idéologique (uridico-religieuse) par rapport à I'infrastmcture est plus forte
dans les sociétés musuhnanes que dans les autres sociétés ?

La théorie et I'histoire des relations entre I'Etat, le droit et la
religion dans la fonnation sociale musulmane reste à faire, telle n'est pas
notre propos. Mais que reste-t-il de cette science coloniale ? "Michaux-
Bellaire was an awfi.rl colonialist, he was also a splendid ethnograpllsl"(2).

Burke III nous dit, parlant des chercheurs coloriiaux : ils étaient
colonialistes, la belle affaire ! Que pouvaient-ils faire d'autre ? C'est aller un
peu loin dans le chernin du solide bon sens.

Après tout, la science porr coloniale qu'eile soit, se présente
toujours corrune recherche désintéressée de la coruraissance et, comtne telle,
se pare d'ture innocence à laquelle ne prétendent ni le rnilitaire ni
I'adrninistrateur. Il n'est pas inutile, dans ces conditious de répéter uu tntisme
: les savants sont colrune les antres quoiqu'ils prétendent. Ils sottt, dans la
société, prisonniers de I'idéologie de leur rnilieu, et certains d'eutre eux
n'hésitent pas à mettre lenr scieuce au service d'intérêts très concrets lorsque
leur carrière ou leur arnbition scientifique y gagle.

(1)
(2)

Quanoun signifie décret de I'exécutif.
Edmund Burke III, " The establishment...n.
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Mais Burke III n'a pas tort cepèndant d'insister sur la nécessité
de ne pas gaspiller son indigration sur des anacluonismes. Il faut
reconstihrer le clirnat d'euphorie et de triornphe sans partage du capitalisme
européen de cette période pollr comprendre qu'il était bien difficile de s'ett
abstraire. Témoin, ce texte d'un observateur perspicace, peu enclin à la
bienveillance à l'égard de I'irnpérialisrne : "la conquête de I'Algérie est un fait
irnportant et propice au progrès de la civilisation... Tous ces peuples de
barbares en liberté semblent très fiers, nobles et glorieux, mls de loin, mais
vous rt'avez qdà les approcher pour découwir que tout colnne les nations
les plus civilisées, ils sont mus par la convoitise du gain ; simplernent ils
emploient des moyens plus grossiers et plus cmels. Après tout, le bourgeois
moderne, avec la civilisation, I'industrie, I'ordre et les "lumières" qu'il
apporte tout de rnêrne avec lui est préferable au seiEreur feodal ou au pillard
de grand chernin, et à l'état barbare de la société à laquelle ils
appartien:1s11f"(l). Engels comme Marx pensaieut que le capitalisrne apportait
le progrès,. ffit-ce au prix de la colonisation. En cela, ils étaient bien des
hommes de leur ternps, et il n'est pas inutile de nous elr souveltir au tnoment
de faire le bilan de la science coloniale.

Que reste-t-il douc des travaux de la science européeune du
droit mustilman ? Il nous faut pour I'apprécier dépasser uotre indignatiorr
devant le racisrne et le colorrialisrne latent ou explicite des textes des grands
ancêtres. Un gigantesqne travail a été fait, et qui derneurera, sur la critique
historiçre et scientifique du hadith(z) (Goldziher et Snouck) et surlout sur les
institutions juridiques prirnitives et la fonnation du fiqh (J. Schaclrt)(:).

Enfin, l'école française d'Afrique du Nord a eu le rnérite de
souligner I'irnportance de la jurispnrdence et de la couttttne.

( l )

(2)

(3)

Engels, The northerne star. 22 janr'. 1848.

C'est-à-dire les actcs et paroles du prophète.

J. Schacht. Thc originc of Mohamnradan Jurispnrdcncc. Osford. l9-50.
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Très souvent, ces études ont-été réalisées avec ule grande

rigrreur dans la collecte et le classement des faits. Seule I'interprétation

souvent est abusive parce que les hypothèses de reclterche étaient biaisées
par le lieu d'oir elles étaient posées : I'Europe, centre dtt tnottde.

Aussi l1e potlvous-nous lire ces textes, souvent encore

importants, qu'eu les séparant, lorsque c'est possible, de leurs poshrlats

coloniaux. Nous solïunes intéressés par la critique rigourettse du Hadith mais

non dans le but de souligrer I'obscurantisme et I'infériorité de la tradition.

Nous solTunes intéressés par I'histoire du début du Fiqh, mais tlon potlr

proclarner I'imrnntabilité de la loi mrsulmalle et sou incapacité d'évoltter.
Nons somlnes intéressés par I'arralyse qui est faite de I'irnportattce de la

couhune et de la jurispnrdence rnais nulletnent si c'est pour les dresser

contre le Cluaa (droit rnnsnlman).

Mais jugera-t-on setrlement cette science sur ses intentions ?

Après tout, elle est I'héritière d'une double tradition : celle de

I'erropéocentrisme mais aussi celle de la longrre et dtrre histoire de la

formation de I'esprit scientifique(l).

Il nous faut cornbattre et liquider les séquelles de la prernière

mais nons pouvons en la sournettant à un examen critique qui parte de notre
propre histoire, recueillir le patrirnoine légrré par la seconde.

Et prenons garde, comme disait Lénine, "à ne pas jeter le bébé

avec I'eau du bain", et qlre notre refi.rs légitirne de la dornination et du

rnimétisrne ne nous fasse pas céder à I'une des pires et pennattentes

tentations de notre société : I'abandon des positions critiques et le replielnent

sru la ligue apologétiçre.

Darrs cet ordre d'idées, il est loisible à présent de s'interroger sur

la période coloniale en matière de justice en Mauritarrie.

(1) Même si nous pensons qu'il ne s'agit que d'une histoire possible de la science et qu'il peut y en

arroir d'autres.

2 l



Section 2 : Période coloniale et iust ice en Mauritanie.

Tant pour tenir ses engagements intemationaux que pour se doter d'un
cadre juridique apte à servir ses desseins, la France opte dès le départ, pour
I'implantation d'nn ordre juridique nouveau largement calqué sur le rnodèle
français et principalement destiné aux étrangers, qui vient se juxtaposer à

I'ordre juridique aucien maintenu en place au prix de quelques réfonnes et
destiné aux nationaux. Et entre ces deux ordres, des rapports de conculrellce

et de rivalité s'établissent qui ne tardent pas à toumer à I'avantage de I'ordre
nouveau qui devient ainsi I'ordre dominant.

En premier lieu, I'ordre juridique nouveau qui est I'ordre de la puissance

protectrice et de Ia modemité attire à lui un nombre croissant de nationattx.

En effet, les juridictions modemes sont seules compétetrtes pour cottnaître

des litiges mixtes, et en rnatière pénale elles sont seules habilitées à jtrger de

certaines infrasfisn5( l).

De plus et surtout, les juridictions nouvelles sont seules cornpéteutes
pour connaître de tout ce qui touche anx rnnltiples activités éconorniques
msdsnls5(2).

Dès lors, les Mauritaniens qui nouent des relations juridiques avec les

étrangers, qui participent aux activités éconorniques tnodenres ou qui

utilisent certaines techniques juridiques nouvelles se trouvent

automatiquernent soustraits à la justice traditiomrelle et à I'application du

droit musuhnan.

Par aillenrs, I'ordre juridique nouveau assaille le droit local ou la

tradition sur son propre terrain. Les institutions judiciaires traditiorurelles

sont maintenues rnais dans nne certaine rnesure réorganisée selon le rnodèle

des juridictions mqdsmss(3).

Notamment les atteintes à I'ordre public colonial de certaines infractions économiques. de
certaines atteintes au fonctionnement de la justice...
Affaires relatives à la propriété immobilière immatriculée. aux sociétés de capitaus, au.x effets de
commerce. à I'activité bancairc. au.\ contrats d'assurance. à la législation du travail. aux accidents
de la circulation. à la propriété industricllc. à la propriété littéraire ct artistique etc...
Introduction du double degré de juridiction et de certaines voies de rccours, introduction de la
collégialité ne serait-ce qu'au niveau des juridictions d'appel...

( l )

(2)

(3)
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Il en résulte que pendant la période color-riale on pettt parler d'un
phénornène d'hybridité de la justice mauritanieme ; deux justices qui

s'ignorent, liées par un parallélisrne euclidien
mauritanienne, à dorninante islarnique, dont
mauritaniellne,mauntantellne, prattqttemeut trançalSe ; deux OrOreS Oe Jtlnolctlon :

mauritanielrles et françaises ; deux magistratures : I'ulre tnauritanieme et
pratiquernent française deux ordres de juridiction :

musulmane, I'autre française ; ell Somme, detx valettrs spirituelles, deur

cuhrres, deux civilisations, deux conceptions, qtri ont coexisté sans

cohabiter.

Il n'en reste pas moins que le législateur colouial s'est motttré pmdent.

Il a eu d'heureuses initiatives, puisqne d'une part il a tenu compte du fait
social manritanien, Sous tous SeS aspects religieux, politiques et
psychologiques, puisque d'autre part, tout en respectant le patrimoine
juridique religieux de la Mauritanie, il a irnporté rure législatiot-t modeme qui

allait pennettre aux tribunaux français d'élaborer et de développer une
jurispnrdence hannonieuse, confonne à I'esprit juridique français, sous le
contrôle de la Cour de Cassation.

Mais la France u'a pas seulernent irnporté des irrstitutiotts tnodernes
avancées. Elle a aussi irnporté ses hommes, ses rnagistrats dont la
compétence est indéniable. Le législateur colonial a cornpris qtle la
législation et la magistrature sont complémentaires. En effet, il faut potlr tlne
borute législation collçue dans nn certain esprit un corps de rnagistrats à la
hautenr de sa tâche, car le meilleur instnrment du tnoude est faussé par
I'onwier rnalhabile ; la rneilleure machine judiciaire est vottée à un inévitable
détraquernent; si une lnauvaise équipe s'ett empare.

Quid à présent de cet héritage au lendemain de I'indépendance de la
Mauritanie.

dont I'une est proprement

I'autre est théoriquement
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apres

Section 3 : Oue reste-t- i l  de I 'héri taee du législateur colonial
en N{auritanie?

On cornprend aisément ce qui vient d'être évoqué que le
Iégislaterrr mauritanien à I'heure de I'indépendance comme partout ailleurs

dans les Etats nouvellement indépendants, s'accomtnode mal d'tne justice

inspirée par rute politique d'assirnilation à laquelle la France n'a renoncé que
tardivement.

Et si une telle constatation s'impose à l'éviderrce, c'est bien en

Mauritanie, oir la force et la cohésion de la religion, de la culture et du droit

rnusulman laissaient peu de prises et de chances réelles de développement à

rur système judiciaire d'inspiration occideutale. Un Etat qui proclame le

caractère "islarnique" de ses institutiorrs républicaines ne pouvait accepter

sarrs bénéfice d'inventaire I'héritage du législateur colonial en rnatière de
justice(Il.

Cet "héritage", au derneurant, était en pratique assez tnodeste. En

rnatière judiciaire colnlne en rnatière adrninistrative, la Mauritanie dépendait

de I'ancienne fédération d'Afrique occidentale française (A.O.F.). Il n'y avait
pas un Seul triburral de prernière irrstance sur le territoire et les sections
judiciaires étaient des sections du tribunal de prernière instance de Saint-

Louis du Sénégal. Les recours se faisaient devant la Cour d'Appel de Dakar

ou la Cour de Cassation de Paris. En droit local, il existait des triburrattx dtt

prernier et du second degrés relevant du tribunal supérieur d'appel de droit
local de Saint-Louis et de la Charnbre d'arurulation de la Cottr d'Appel de
Dakar. En rnatière de contentieux adrninistratif, les affaires étaient portées
soit devant le Conseil d'Etat parisien, soit devarrt le Conseil du contentiettx
de Dakar.

Ces précisions dotttrent une idée des débranchemetttset
sorlrebranchements divers qu'il a fallu opérer pour donner à la Mauritanie

autonomie, pnis son indépendance judiciaire.

(1) Extrait du discours prononcé par M. Hadromi Ould Khattri. Ministre de la Justice. lors de
I'inauguration dc la Cour Suprêmc, le 25 Novembre 1961.
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Pendant la période d'autonomie intenrè, le législateur mauritanien s'est
hâté à détacher sa justice de celle du Sénégal et à créer un systèrne judiciaire
qui lui soit spécifique. Ainsi orrt été créés un tribunal adrninistratif,, un
tribrnal de prernière instance et un tribunal supérieur d'appel à Nouakchott
respectivement par les lois no 59.057 du 10 jui l let 1959,60.011 et 60.025
des 13 et20 Janvier  1960.

A la fin de ce régime, la Mauritanie a tiré la conséquence, str le plan
judiciaire, de son accession à I'indépendance et installé à Nouakchott une
Cour suprême qui devait sonstraire sa justice au contrôle des hautes
juridictions françaises (Cour de Cassation, Conseil d'Etat et Cotr des
Cornptes).

A la faveur du transfert, aux juridictions mauritaniennes nouvelles, des
compétences antérieurernent dévolues à des juridictions de Saint-Louis, de
Dakar et de Paris, le législateur mauritanien, de 1959 à 1961, a introdtdt
quelques modifications de détail dans I'organisation de ces juridictions.

C'est ainsi que la cornpositiorr des tribunaux d'appel et d'annulation de
droit local a été rnodifiée afin d'y augrnenter la participation des juristes

mnstrlmarts.

De telles retouches apportées à I'oeuwe du législateur colonial ne
présentaient qn'une impoftance relative. Elles correspondent à une période
d'hésitations oir le législateur afiicain, trop marqué peut-être par les
principes français, devait parer an plus pressé et adapter sa justice à
l'évolution rapide de la Cornrnuuauté.
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Mais en 1961, après cette période de trausition et de balbutiement
différentes réfonnes judiciaires($1) ftrreirt entreprises(l). Ces réformes
intervenues dès 196l mêlaient déjà deux courants d'idée d'origine et
d'inspiration diverses en juxtaposant ou conjuguant deux systèmes
judiciaires dont I'un s'eurichit du passé et I'autre des promesses de I'avenir,
posant ainsi un problèrne à la fois plus grave et plus vaste : celui de
I'turification de la justice dans ce pays neuf qui se trouve à la croisée des
chemhs($2).

Paragranhe I : Des réformes jutliciaires mauritaniennes.

Avec un grand courage, la République de Mauritanie a abordé tout à la fois
la réfonne de ses juridictions(A) et celle de letr procédure(B) estirnant à
juste titre que, pour rendre de bons jugements, les triburraux doivent
disposer d'un outil procédural parfaiternent adapté.

A . LA REFORN,IE DES JURIDICTIONS

' L'assemblée nationale a par Ia loi no 61-123 du 27 Juin 1961,
réorgarrisé sur des bases nouvelles la justice adrnirristrative. Le triburral
adrninistratif est rentré dans les lirnbes dont il était sorti au lettdetnain de
I'autonomie et ses attributions ont été partagées entre Ia Cour Suprêrne et les
juridictions de prernière instance.

En effet, la séparation des juridictions adrninistratives et
judiciaires, héritée d'un systèrne que Ia France doit à sa propre histoire,
n'avait pas lieu d'être rnaintenue dans urle organisation dont les objectifs
essentiels étaient la sirnplicité et I'turité.

(l) Voir fin de la section : les différents textes législatifs et réglementaires a.r'ant réformé
l'organisation judiciaire de la Mauritanie pendant cette période de son histoire.
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Héritières des juridictions françaises, les juridictiorrs de droit
musulman ont été rnodifiées égalernent dans le sens de la sirnplicité. Dans
les juridictions de prernière instance - le tribunal de Nouakchott et ses
sections - des magistrats de droit modeme ont été chargés d'appliquer les
règles juridiques qui ne relèvent pas du droit musulmart. La règle de I'unicité
du juge et le cumul, en matière pénale, des fonctiorrs de poursuite,
d'instmction et de jugement ont été maintenus.

Au triburral supérieur d'appel, nne chambre de droit modeme,
composée de trois rnagistrats, a cumulé les attributiorrs dévolues
antérieurement à la charnbre des appels civils et corunerciaux, à la charnbre
des appels conectiomels et de sirnple police, à la charnbre des mises en
accusation. Les magistrats du tribunal supérietr d'appel ottt coltcounl
également à la fonnation de la Cour crirninelle ordinaire, qui a eu la tnême
compéteuce que I'ancienne Cour d'Assises, sous réserve du jugernent de
certaius actes de terrorisrne confiés ternporairement à une Cour Crimirrelle
spéciale(t). Cette juridiction d'exception était composée de juges ltotl
professiomels et statuait selon une procédure très sirnplifiée.

Un parquet colnlnt.u a assuré, sous I'autorité du garde des
Sceaux, les fonctions classiques du Ministère Public auprès de toutes les
juridictions de prernière instance et d'appel.

Mais c'est srutout dans leurs rapports avec les juridictions de
droit musulman que les juridictions de droit rnodeme ont été profondément
modifiées

Err effet, les juridictions de droit local, trausfonnées
platoniquement dès 1959 en juridictions de droit musulman, ottt été
réorganisées entièrement selon des prirrcipes nouveaux.

( l )
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La justice musulmane n'est plus rendue désonnais par des
membres de I'Adrninistration ou par des magistrats de fonnation française ,
elle est confiée à des "magistrats de droit rnnsuhnan", arabophones,
spécialisés et lriérarchisés, des cadis aux mernbres de la Cour Suprêrne.

Ainsi les juridictions de droit local n'étaient plus traitées corlme
des juridictions de seconde zone, confiées en première irrstance à
I'Adrninistration et rattachées en appel et en cassation au tribunal de
première instance et au tribunal supérieur d'appel ; elles ont été organisées
parallèlernent aux juridictions de droit modeme, et placées avec elles sur un
pied d'égalité.

Au-dessus des cadis, dont il est appanr nécessaire de consolider
I'autorité, les juridictions de première instance comprenaient cltacune un juge

de droit modeme et un juge de droit rnusulman ; le tribunal supérieur d'appel
cornprenait une charnbre de droit modeme et une charnbre de droit
musulman composées de rnagistrats spécialisés.

La Cour Suprême, enfin, a coiffé cet ensemble de sa haute

autorité. Sa création était à la fois le couronnemeut de la réfonne entreprise
et le corollaire indispensable de I'accession du pays à I'indépeudance.

Elle se caractérise d'abord par sa polyvalence : pour des raisons
évidentes d'économie, elle a curnulé les attributions exercées antérieurement
par huit juridictions françaises ou mauritanierrles : la commission
constihrtionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cottr des
Comptes, la Cour Supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail, le
Tribunal d'annulation de droit musuhnan, la charnbre d'antrulation de droit
musulman, la charnbre d'annulation organisée par le décret du 23 Juillet
1914 et le Tribunal adrninistratif. Elle constitue enfin un organisme
consultatif dont les avis peuvent être précieux en rnatière législative et
réglementaire.
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Un tel cumul de compétences n'avait d'ailleurs rien d'original
puisqu'il se rencontrait en Aftique dans la plupart des Cours suprêmes : la
"balkanisation" de la justice africaine a été ainsi cotnpensée par un
regroupement, à I'intérieur des Etats, des fonctions juridictiorrnelles

supérieures.

La rnultiplicité des tâches confiées à la Cour snprêtne explique la
souplesse apportée à sa composition. Cette haute juridiction, en effet,
comprend trois rnernbres pennanents, rnagistrats professiottnels, dont utr
président, urr corrseiller de droit rnodenre et un conseiller de droit mttsttltnan.
A ces mernbres ordinaires peuveut ou doivent s'adjoindre, selon les cas, tttr
ou deux conseillers extraordinaires dont la compétettce est conllue en
diverses rnatières. Les couseillers extraordinaires ont été répartis en trois
catégories, selon qu'ils sont appelés à siéger en matière constitutioturelle, en
matière adrninistrative et judiciaire, en matière de comptabilité ptrblique, ils
sont tons aptes à cornpléter la Cour suprêrne lorsqu'elle se réttnit etl
assernblée générale consultative.

Ainsi la collaboration étroite, sons I'autorité du président de la
Cour suprême, de conseillers tirulaires et de conseillers ad hoc, de membres
pennanents et de membres temporaires, devait pennettre à cette hatrte
juridiction de concilier les irnpératifs de la spécialisation avec ceux de
I'hornogénéité du service public de la justice et de la continuité
jurispnrdentielle. Et le corrtrôle exercé par la Cour suprêrne sur les
juridictions inférieures apparaît plus utile que jarnais à ull tnotnent ofr
I'activité législative est particulièremeut intense et ot\, notatntnent, sottt tnis
en application des codes de procédure nouveaux.
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B - LA REFORNIB DES PROCEÙURES

Matière ingrate, la procédure n'avait pas eu, colturle la législation

du travail, par exemple, la faveur du législateur aoéfien. Tous les auteurs
s'accordaient pour en dénoncer aussi bien la cornplexité que I'insuffisance.
C'était véritablernent le domaine oir I'oeuwe judiciaire frarrçaise apparaissait
la plus faible(l) : on s'était bomé à introduire ell Afrique des textes
incornplets faits, pour Ia France, à l'époque des diligences.

Ces défauts du droit procédtral existaient aussi bien en matière
pénale qu'en rnatière civile.

. En rnatière pénale, le code d'instmction critninelle applicable en

A.O.F. n'était en réalité qu'une savarrte cornpilation des textes
rnétropolitaines que, depuis I'ordonnarrce royale du 14 Féwier 1838, le
législateur français avait introduits en Afrique occidentale en les assortissant
de qtielques articles d'adaptation.

Désordomré darrs son plan - celui de I'ancien Code d'instnrction
criminelle français - désuet dans sa fonne, périrné darrs beaucoup de ses
dispositions, rnnet sur de nornbreux points et assez peu adapté au pa1's, le

"code d'instruction crirninelle" était un instnunent de travail pour le tnoins

irnparfait.

Le Code de procédure pénale adopté par I'Assernblée naliensls(l)
s'est . efforcé de remédier à ces divers inconvénients : constntit plus
rationnellement, utilisant une tenninologie rnise à jour, se référant aux
institutions nonvelles et comblant de nombreuses lacunes des textes
antérieurs, il a exposé rnéthodiquemerrt la nouvelle manière de procéder.

(1) Voir sur ce point G.J. Bourenet : "Recueil annoté dcs textes de procédure civile et commerciale
applicables en A.O.F.", Ed. Union Française. l9-5{.
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Il semble d'ailleurs qu'il doive ces qualités de forme au code de
procédure pénale français de l'époque dont Ie plarr ordonné et le texte rajeuni
ont pn servir de rnodèle.

Mais là s'arrête I'assimilation entre les deux codes, car le
législateur mauritanien n'a point suivi le législateur français de 1958 dans ses
cornplications procédurales et dans son élargissement des droits de la
défense.

La procédnre pénale, en effet, a été sirnplifiée pottr s'adapter tant

aux besoins qu'aux lnoyens du pays : ainsi les sirnples coltvocations et
notifications ont été assimilées à des citations et significations lorsqu'elles
sont exécutées selon certaines fsnnss(2).

La Cour Criminelle devait procéder toujours avec la mêrne
solennité que la Cour d'Assises mais le systèrne des "questiotts" a été
sfsli(:). La perception des amendes de composition, en simple police, a été
assouplie et accélér{s(a).

Ou pourrait rnultiplier ces exernples de sirnplificatiotr, rnais il est
pltrs intéressant d'exarniner conunent a été renforcé le caractère inquisitoire
de la procédure pénale.

Certaines règles procédurales que le Iégislatetrr colonial,
prisomier de sa politique d'assirnilation, ne pouvait adopter parce qu'elles

enssent été taxées de discrirninatoires, le législateur tnauritanierr libre de

toute allégeance et soucieux d'adapter ses codes aux réalités de son pays, a

pu les déclarer applicables.

(1 )
(2\
(3)
(4)

Par la loi du 3 I Mai 196l .
Article 501 du Code.
Articles 202 et suivants.
Articles 459 à 465.
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Les droits de la défense, sans être écrasés, ont été réduits. L'enquête
préliminaire(l) et la garde f, yus(2) ont été officialisées et très largement
réglementées. Le juge d'inshuction, lors de la première comparution de I'inculpé,

a été autorisé à procéder immédiatement à un intenogatoire au fond hors la

présence des conseil5(3). peyant le tribunal correctionnel, la voie de I'opposition a

{1{ lfuni1{s(+). Au stade de I'exécution, la conflainte par corps a été quasi

automatique après l'écoulement d'un délai assez brefl5).

On est bien loin, évidemment, des tendances récentes de la procédure

fi'ançaise dont le caractère contradictoire s'est accnl avec les garanties et les

droits reconnus à la défense. Et cette intention délibérée du législateur

mauritanien de renforcer les pouvoirs du juge se retrouvait dans le projet de code

de procédure civile commerciale et administrative qui a été déposé à l'époque sur

le bureau de I'assemblée nationale.

En matière civile commerciale et administrative, c'était peut-être pour

éprouver la perspicacité des magisfi'ats en service oufie-mer que le lé-eislateur

français avait atteint en ce domaine un record de confusion et d'insuffisance.

Grâce au labenr bénédictin de quelques juristes cheworurés, les
textes de procédtre civile applicables en A.O.F. avaient ptt prendre,
cependant, I'apparence d'une sorte de code utilisable par les initiés.

Conçus pour la rnétropole oti les procès civils sollt
traditiomrellernent dirigés par les parties, ces textes n'étaient grrère adaptés
aux besoins de justiciable mauritanien, ignorant du droit et privé de I'aide
des auxiliaires de justice. Ils avaieut, eufin, I'inconvénient de n'être pas les
seuls applicables puisque devant les juridictions de droit local avaient été
préwres quelques règles procédurales sirnplifiées à I'extrême, ce qui
entraînait en la rnatière une regrettable dualité.

(l) Articles 66 à69.
(2) Articles 54, 55, 56,57,68,69 et 139.
(3) Article 102.
(4) Articles 4254 à 429.
(5) Articles 635 à 650.
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Le projet de code soumis à I'Assemblée nationale voulait pallier

ces divers inconvénients. La procédure qu'il a proposée, en effet, était
sirnple, dirigée par le juge, et unifiée.

La simplicité des règles nonvelles apparaissait à tous les stades
du procès : les citations ont été rernplacées par de sirnples convocations. Le
rninistère des huissiers a été supprimé, 'la représentation en justice a été
étendue. L'instnrction a été débarrassée de tout fonnalisrne superflu. Les
voies de recours ont été strictement réglernentées et I'exéctttion des
jugements a été largernent facilitée.

Ces caractères se retrouvaient, avec des nuauces à tous les
.niveaux de la nouvelle hiérarchie judiciaire. Le code de procédure civile a

défini trois inodes de procéder applicables respectivement devant les

tribunaux des cadis, devant les juridictions de prernière instance et le

tribtural s.rpérieur d'appel, devant la Cour Suprêrne.

Essentiellelneut orale et contradictoire, la procédure devattt le

tribunal du cadi était éviderunent la plus sirnplifiée et la plus souple. Elle

devait aboutir à un jugement dont le conteuu était strictement réglementé, et

qui était pratiquement la seule pièce écrite du procès. L'exécution de ce
jugement était assurée dans les conditions du droit colruntln.

La procédure devant les juridictions de prernière instance et le

tribunal supérieur d'appel se tenait à rni-chernin entre la cornplexité de la

procédure antérienrement applicable devant les juridictions françaises et

I'absence presque totale de fonnes procédurales en usage dans les
juridictions de droit local.

Devant la Cour Suprême, enfin, la procédure civile s'est
rapprochée de la procédure applicable en rnatière pénale devant cette ltattte
juridiction. Elle allait être écrite et partielletneut contradictoire.

C'est égalernent dans un souci de sirnplicité que la direction de la
procédure a été confiée aujuge.
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Toute procédure dirigée par les parties, en effet, contrairrdrait
celles-ci de recourir au rninistère des differents atxiliaires de Ia justice,

favoriserait I'utilisation de moyens dilatoires et, en définitive, alourdirait
considérablement les fonnes du procès tout en allongeant ses délais. La
procédure dirigée par le juge, aLl contraire, pennettrait à celui-ci de

convoquer directement les parties d'ordonner toutes mestlres d'instruction et

de mener sans détours inutiles le procès à son terme. Cette manière de
procéder sernblait assez directement inspirée du code de procédure civile
appliqué au Maroc oùr il a donné d'excellents résttltats.

Un demier aspect du projet de code de procédure civile,

cormnerciale et adrninistrative était de réaliser une unificatiott totale des
règles de procédure applicables aux différents étages de I'organisatiou
judiciaire

S'il était nécessaire, en effet, de répartir provisoiremetrt les

affaires, au sein des juridictions, entre les rnagistrats respectivetneut
spécialisés'dans i'applicatiou du droit musuhnan et du droit rnodente, il
n'était pas possible de maiutenir la dualité des procédures antériettres sans
compromettre I'unité de la justice rnanritanielute.

Paragranhe 2 : De I'unification de la justice en l\'[auritanie.

Avec le vote du code de procédure civile devait s'achever la
réfonne du droit judiciaire rnauritanien, c'est-à-dire de I'ensemble des règles

d'organisation, de cornpétence et de procédure.

Mais l'évolution de la justice mauritanienne ne pouvait être
considérée corune tenninée avant qne n'aient été effectivernent réalisées tant
I'unité des juridictions (A) que celle du droit applicable devant elles (B).

A - L'UNITE DES JURIDICTIONS

L'unité des juridictions dépendait avant tout d'uue question de
personnel

Pour distribuer une justice cornplexe, pour appliquer deux droits

d'inspiration differente et répondant à des besoins différents, la Mattritanie
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ne disposait pas, dans I'immédiat, de rnagistrats polyvalents, égalernent
instruits du droit musulman et du droit 

-dit modeme. Elle disposait de
magistrats de fonnation juridique française et de rragistrats de fonnation
juridique rnusulmane.

Aussi, dans I'intérêt du justiciable qui était de pouvoir s'adresser
à un juge comaissant parfaiternent le droit applicable à sa cause, les affaires
judiciaires ont été réparties entre les deux sortes de magistrats. Cette
répartition provisoire des affaires n'entendait pas opposer le droit musulman
à un droit improprement appelé msdsms(l).

Elle ne voulait pas introduire de discrimination vexatoire eutre
des rnagistrats placés, au seirr des juridictions de prernière instatrce, d'appel
et de cassation sur ull plarr de stricte égalité. Elle s'inspirait uniquemettt d'uu
souci de bomre adrninistration de la justice et ne colnpromettait en rietr
I'unité des juridictions qui ne pourra être réalisée qu'avec la fonnation de
rnagistrats de culture juridique aurbivalente.

Si d'autres Etats africains, tels que le Sénégal, out pu réaliser
juste après les irrdépendances I'unification presque totale de leurs
juridictions, c'est au prix d'une subordinatiorr délibérée de la justice
couturnière à la justice rnodeme, subordirratiorr qui était irnpensable dans un
pays de droit musuhnan.

(l) Ce vocable injurieus pour le droit musulman qui est ainsi directement tasé d'archaïsme. est né
d'un "accidcnt législatif', I'Assemblée Nationale de l'époque I'a1'ant adopté un pcu
precipitamment dès 1959. à la suite d'un amendement malheureus.

35



A défaut d'unifrcation immédiate, d'ailleurs, le rapprochemeut, à

tous les niveaux et sur urr pied d'égalité des juridictions de droit moderne et

de droit rnusulman, devait favoriser I'avènement d'utt droit mattritattien

urique.

B - L'UNIFICATION DU DROIT

La Constitution rnarritanieme ayant sagement adrnis que tous

les textes antérieurs derneureraient applicables tant qu'ils n'attraient pas été

abrogés expliciternent ou irnplicitement, il en est résulté la coexistence en

Mauritanie de deux droits d'inspirations différentes, répondant à des besoins
politiques, éconorniques et socianx distincts, portant la marqtte d'époques

successives et se présentant matériellement sous des fonnes dissernblables.

Une telle dualité de législation ne pouvait être dépassée que par

le travail rnéthodique de codiflrcation entrepris par le pottvoir législatif.

L'Assernblée Natiouale, en effet, n'avait pas précisé, ett exergtle

de ses lois, s'il s'agissait de ce que l'on a appelé provisoiremeut et pottr des

raisons de corunodités pratiques le "droit mnsulman" otl le "droit lnoderne".

Il était question, en réalité, soit d'un droit d'inspiratiou musttltnane, mais

adapté aux besoins nouveaux du payS, soit d'ttn droit d'inspiration

occidentale, mais non contraire aux règles coraniques. Datts les deux cas, le

pouvoir législatif apparaissait comme le creuset oir se forrdaient les

différentes tendances et ot'r s'accornplissait I'unité du droit mattritatlien.

Et que I'on ait présenté le processus en cours corune tlne

lirnitation raisonnée de I'influence dn droit coranique au profit d'iuflttences
juridiques extérieures ou, ausontraire, comrne un stlrsaut dtr droit mttsnlman

s'efforçant de s'adapter à des réalités nouvelles, il assurait dans les dettx cas,

l'élaboration d'un droit rnauritanien unique portaut plus ott moins la tnarqtte,

selon les rnatières, de sa double origine.
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Aussi, I 'Assernblée Nationale a-adopté, en juin 1961(l) ttn code

de la nationalité qui doit certes beaucoup all droit occidental, puisque les

mouvements nationarx s'étaient développés à une époque récente et avaient

secoué I'Europe avant de gagner les pays du Tiers-Monde, rnais qui a subi
également I'influence très nette des règles d'appartenance à la cormnttnattté

tnusnhnane.

Le législateur mauritauien notamment en rnatière civile s'est

montré particulièrernent respectueux du droit rnalékite traditionnel, dtt moins

en rnatière de statut personnel.

Soncienx de réislarniser par ailleurs une justice pénale

entièrernent francisée depuis 7946, il a envisagé de rendre un caractère

partiellernent collectif aux responsabilités pénale et civile. Certains délits

tels que rixes entre tribus ou refus de payer I'irnpôt ont été incrirninés

séparérnent et collectivemeut, et les juridictiorrs de droit tnttsttltnatl

corutaissaient, selotr la loi coranique dans son interprétation locale, de totttes

les réparations civiles nées d'une infraction pénale. Mais il était difficile de

revenir sru tous les grands principes du droit pénal frarrçais auxqttels le pays

s'était habitué et qui semblaient plus confonnes que ceftaiues règles

traditioruelles aux recornlnaudations des hautes instances intentatiorrales

auxquelles la Mauritanie a accédé.

Rattachée artificiellernent, ell effet, au gouventement de I'ex

A.O.F., la Mauritanie s'est toujours montrée particulièrement réfractaire atlx

efforts assimilateurs de la France et a toujours vécu, en réalité, en tnarge de

I'Afrique Noire.

(1) Par la loi  n" 6l- l  12 du 12 Juin 196l (J.O. 13.06.61).
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Rompant à la fois avec les principes du régirne colonial et les

tendances acfuelles de I'Afrique, se soustrayant aux inflnences qtle pouvaient

impliquer tur passé récent et ture proxirnité géographique évidente, la justice

mauritanierute, conune I'enseignernent, colrune d'autres secteurs de la vie

nationale, a tounté SeS regards vers uu moude attqttel le pays n'a jamais

cessé d'appartenir. Pour résoudre ses propres problèmes, elle s'inspire des

solutions adoptées par certains Etats du monde arabe qui ont su concilier les

irnpératifs de la vie moderne avec le nécessaire respect du droit musulman.

Un tel souci s'était corrcrétisé par I'envoi en stage à Tunis d'une

vingtaine de rnagistrats appelés à pourvoir, daus les juridictiotts de première

instance et d'appel, les postes de juges de droit tnusttltnan. Dans le même

ternps d'ailleurs, urr'nombre assez restreint d'étudiants en droit, de jeunes

gens recrutés par concours et de fonctiomaires des greffes et parquets était

envoyé en France au Centre National d'Etudes Judiciaires et à I'Irrstitut des

Hautes Ehldes d'Outre-Mer, pour préparer la relève des rnagistrats de

I'assistauce tecluriqile air postes de juges de droit tnodeme.

A partir de quelques "sections'l, la Mauritanie a reconstntit sa
justice de droit modeme et s'est dotée d'un tribunal de prernière instance,

d'une juridiction d'appel et d'une Cour Suprême, qui occupe syrnboliqttement

les trois étages du Palais de Justice sorti des sables de Nouakchott. Elle a

rendu à la loi islarnique la place qui lui revient dans tttr pays de cultttre arabe

et réorganisé sa justice de droit rnodeme, préparant airrsi la voie à une
gnification souhaitable. Elle a rénové entièrernent ses règles de procédure, et

préparé la codification de son droit. Une telle oeuvre, accornplie ert moins de

deux alrs après les indépendances, peut apparaître impressiouuatrte. Le

nouvel appareil judiciaire sernblait rationnel, équilibré, tenaut la balance

entre les besoins divers du justiciable, et ne recoturaissant point les faibles

possibilités du contribuable.

. Mais c'était nn truisme d'affinner qu'il ne vaudra que par ceux qui

la serviront. C'est de la valeur morale et professiorurelle des deux sortes de

rnagistrats en seryice dans chaque juridiction que déperrdait I'efficacité de la

nouvelle orgarrisation judiciaire. C'est de leur coopération étroite, de leur

collaboration intelligente que dépendait I'unification totale de la justice.

38



Malheurettsemettt, tretlte six arls après les indépettdattces' ott est

obligé de constater que la justice rnatrritanienne est deveutte une Tour de

Babel oùr, dans la rnédiocrité et la conftlsion, chactlll ne vettt enteudre que

"sa langrte" et qtte son "droit".

Il faut tout de même reconnaître et saluer f irnportante réforme du

29 Juil 1983 (voir i1fra degxièrne partie) qui a accompli une avancée

extraordinaire dals I'unification de la justice mêlne si elle a colllltt à son tottr

d,importantes rnodifications depuis les lois no 93-10 du 21 Janvier 1993

et no 94-012 du 17.02.1994 qtti, dtt reste, n'ont pas résolu le principal

problèrne de la justice tnartritattienne provenalt dtt reldez-votls tnanqtté

entre juge rnusuhnau et droit tnodenle, tâtomrant etltre la légitirnité (c'est-à-

dire le droit rnusulmal) et la 1écessité (c'est-à-dire la rnodemité), objet de

notre prernière Partie.
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(1) Textes législatifs et réglernentaires. ayant réfonné I'orgarrisation
judiciaire de la République Islarnique de Mauritanie pendarrt cette période

de son histoire

10 Juillet 1959 Loi no 59-058 relative à la Cornrnissiott constitutiomelle
(J.O.du l9 Août 1959).

10 Jtrillet 1959 Loi n" 59-057 portant création et organisation du tribunal
adrninistratif (J.O. du 19 Août 1959).

9 Jarrvier 1960 Loi n" 60-002 rnodifiant le décret du 3 Décernbre 1931
réorganisant la justice locale (J.O. du 3 Féwier 1960).

l3 Janvier 1960 Loi n" 60-011 créant les juridictions de droit modeme
(J.O. du 17 Féwier 1960).

22 Janier 1960 Loi n" 60-025 organisant la justice de droit modeme
(J.O. du 2 Mars 1960).

27 Janvier 1960 Loi no 60-027 créant les juridictions de droit musttltnan
(J.O. du 2 Mars 1960).

29 Janier 1960 Loi n" 60-033 créant les tribunaux de cadis (J.O. dtt 2
Mars 1960).

ler Awil 1960 Décret n' 60-067 relatif au triburtal adrninistratif (J.O. du
4 Mai 1960).

15 Mars 1961 Loi portant création d'une cour crimirrelle spéciale (J.O.

du 15 Mars 1961).

27 Juin 1961 Loi n" 6l-123 fixant I'organisation judiciaire de la
République islarnique de Mauritanie (J.O. du 4 Juillet
1e61).
Cette loi abroge tous les textes législatifs ou
réglemerrtaires arrtéri eurs.
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12 Juillet 1961 Loi no 61-141 instituant un code de procédure pénale

(J.O. spécial du 2 Octobre 1961).

2 Féwier 1962 Loi 1o 62-052instituant un code de procédttre civile,

commerciale et adrninistrative (J.O. spécial du 5 Féwier

re62).
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PREMÊNE PARTIE

LE svsrÈMn DE DRorr MAURTTANIEN
ENTRn I,ÉcITIMITÉ nr NÉcpssrrÉ

La société mauritanienne est, cornme toute société du Tiers-Monde,

hétérogène, caractérisée par la coexistence d'élérnents n'ayant pendant

longtemps entretenu que des rapports ffès distants ou même autagonistes par

suite de la fonnation de groupes ethniques ou cttlntrels différents. Dans tur

tel coltexte, les colflits entre comportetnents, croyances et gerres de vie

apparaissent tont naturellement. Les ordonnancemeuts traditionnels du droit'

particuliers à chaque groupe ethniqtle ou culturel ne s'adaptent pas anx

nonvelles conditiorls créées par l'indépendance, et sont sottvent

incornpatibles eutre eux. Par ailleurs, l'élaboration d'ttn ordorulallceillertt du

droit propre au milieu foncièrernent matritanien ne pettt se réaliser qu'avec

lentettr.

Généralernent, entre ces deux moments de la vie d'ttu peuple, il se

produit tur "ternps mort" qui se traduit par un véritable "vide juridique". C'est

ce "ternps mort", ce vide juridique que notls vivons darrs les prétoires.

L'i1dépeldance produisit eu effet uue ntpftlre bnrtale avec le passé-

L'esprit réactioruraire s'est rnanifesté partout daus totts les dornaines, surtottt

au niveau des instittttions. L'ott sait qtle la politique tle la puissance

"protectrice" consistait à figer nos institutions qtri sollt essentiellemeut

dlorigine religieuse, à maintenir notre pays au stade oir il était err jugtrlant

l'évolution rapide qui s'est pottfiant produite dans la plupart des pays

d'Enrope à la fin du XIXèrne siècle ; ceci par respect pour une certaine

tradition nonnative, peut-être, potlr sattvegarder les intérêts politiques et

économiques de la Fralce, ceftainement. Mais, utte fois I'indépendance

proclarnée, la Mauritanie, conscient de son rang dans le concerl des nations,

se voulait un pays tnodeme. Alors, parallèlernent à nos instinltions

proprement islarniques, se développèrent des institutions "réceptiottnées"'

C'est ainsi que se développait ce phénornène de la "réception" qtti consistait

dals la transmissiol des nonnes juridiques étrangères telles qu'elles, dans
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leur teneur et letrr fonne occidentale, avec lettrs méthodes, leur esprit et

leurs techniques.

Ce phénomène de la "réception" fi'rt d'atttant plus admis en

Mauritanie, cornme dans tout pays mttsttlmatl, qtle I'lslam, Selon certains

Oulemas(l) adrnettrait totts les progrès du siècle. Le Coran étant une vérité

éternelle, tout y serait prévu et réglernenté explicitement ou irnplicitement. Il

contiendrait rnêrne les théories les pltrs modemes, celles de Newton atlssi

biel que celles de Pasteur ou d'Einstein. De là à dire que tout le droit positif

moderne est contenu en substance dans le Coran, il n'y avait qtt'un pas. Cette

position dognatiqlle dg droit musulman a suscité I'ernploi d'ttne rnéthode

exégétique qui, ramenant à I'Ecriture Sainte tottte la Connaissal'lce, a réalisé

dans tur grald effort d'ingéniosité I'unité théoriqtre du Fiqh. Cette vtte de

I'esprit, louable en soi du point de vtte copfessionnel, mais critiquable du

poilt de vue dialectique, a cependant facilité le phénornène de la "réception"

des institutions étra1gères, en particulier, de tout le systèrne jgridique que la

France avait élaboré pour la colonie fra1çaise et étrangère de la Mauritanie'

Or, devant ces institutions "réceptiounées", le législateur

rnauritanien de I'indépendance avait perdu de vue un fait essentiel, le fait

qu'il n,y avait pas ull dénominateur corunun entre I'esprit rnauritauieu et

I esprit français, si ce n'est un certain dirigisrne culturel et spirituel qu'avait

entretenu la France en Mauritanie, dans le rnilieu social restreint d'tttte

milorité de mauritaniens qui avaient poursuivi lenrs études supérieures dans

les Facultés et les grandes Ecoles de France. or, à côté de cette rninorité, il

y avait la grande masse qui fonnait véritablernent le peuple darts soll

essence. Certes, I'esprit mauritanien est différent de I'esprit fra1çais.

( l ) Juristes musulmans.
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Le législateur mauritanien de I'indépendance n'a pas tenu compte du

fait social mauritanien pour lnener à bien cette évoltttion de souche française

qui aurait été certainement avantageuse si elle eut été adaptée et ajustée à

notre etwiromement social, éconornique et politique. Il a comtnencé par

vouloir réaliser I'unité politique et instihltionnelle avant d'entamer I'unité

culhuelle. E1 effet, malgré les apparences, il existe tonjours des animosités

entre groupes etluriques différents, qui, transposés stlr le terrain de la vie

quotidieme, entraînent une absence d'homogénéité darrs I'esprit et le

cornporternerrt, ce qui se traduit, en partie et d'ttne façorr toute relative, dans

le dornaine judiciaire, par la 1égation même d'ttne jurispmdence cristallisée

et aussi par des prises de positiorr dissidentes.

Et voici qle nogs réceptiomons des institutions ernpreintes d'ttu

sens des traditions, dans nn cadre spécifiquetnent cartésien. Douc, le terrain

nous manquait ; ce qui a provoqgé, qttelques années après I'indépendance,

gn phénomène de rejet partiel qui s'est traduit par tln rnalaise général au

nivean cle la jlstice tout particulièrernent. Airrsi prif nàissance tln "vide

juridique". Par "vide jlridique", nous eutendous, non pas tlne carettce du

légitlut.ur, mais uue carence de I'esprit qui doit présider à ttne bouue

administratiol de la justice, à la fonnatiol théorique et pratique des

magistrats. Le rnagistrat semble ne pas avoir compris sori véritable rôle. Il

doute de lui-rnêtne, de la valettr cles principes qu'il appliqtre, de la justice

qu'il adrninistre, à tel point qtr'il devient sceptique, ce qtti I'empêche de faire

gll pas ell avant dans la création et l'élaboration d'tttte jurispnrdence

empreinte d'esprit juriclique et cl'uue certaine mité spirituelle et cttlttrrelle. La

jurispnrdence telle qu'elle vient d'être irnpliciternent déf,rnie n'existe potlr

ainsi dire pas. Et c'est d'alttant plus regrettable qtle ce n'est pas la valettr des

institutions qui crée le corps de la magistrahtre dans tln pays comme le

nôtre, mais plutôt Ia valettr intrinsèque des magistrats qui rehausse

I'ensemble instinrtiomel. Att sttrplus, il fatrt qtle ces dettx ordres de valeur

soient synchronisés, car, sans cette synchrorrisatiotl, I'oettwe dtr législateur

restera vain et ne pourra qu'entraîrrer "le vide juridiqtte". La tâche n'est pas

facile puisqu'on est en présence de deux factettrs : D'ttne part, le poids

idéologique dn droit musnlrran, relevant de I'ordre de la légitirnité mais pett

opératoire face à l'ordre de la nécessité occupant le créneau du droit
,,moderne". De fait, le problème idéologiqtte et politique posé par le droit

rnusulnan est, ell pltts, d'être le vectettr d'ttue proforrde ambiguïté ; personlle
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ne sait exactement quelle place et quel statut lui accorder dans trne société

en pleine mutation rngltidirnensionnelle. S'agit-it de réformer la société par la

promotion d'tttt projet politique essentiellement progressiste à contenu

d'abord éconornique et social ? Ou bien s'agit-il d'envisager ttn autre ordre de

priorité, privilégiant le "réfonnisme" islarnique basé sur une afftnnation

exacerbée de "l'identité" ? Poussées à leurs limites, les deux démarches ont

très peu de points de rencontres, ott du moirrs, malgfé les tentatives de

certains, aucune synthèse crédible et mobilisatrice n'a ettcore été obtenue.

La prernière dérnarche, en accordarrt la priorité au développernent

matériel (éconornique et social) a teudance à rninirniser le poids de la

constante idéologico-religieuse. La seconde, ell se préoccupant d'abord de

renaissance religiettse, escalnote le passage obligé par les transfonnations

strucfurelles radicales des rapports économiqttes et sociattx' Ainsi se

mailtielt cette schizophrénie nonnative, qtti, pennettaut toutes les

ambigrrités arrange tout le monde : les intellectuels traditionnels réclament

sans trop y croire le rejet des législatiotts coloniales et le retour att monopole

de la Sharia(l), les-intellectuels progressistes ignorent délibérément, mais

lton SanS retnords, la loi tnusttlmane parce qtr'elle pose le problèrne explosif

de I'identité culturelle qui n'a pas sa place dans les schémas socio-

éconorniqnes de la tralsition. Les Etats, quant à ettx, pratiquent totts la

politiqle de I'autntche. Attcttn ne vettt prendre le risque de légiférer ell se

privant expliciternent de la légitirnité religieuse. D'atttre part, I'inadéquatiorr

fondameltale entre le droit du terroir (le droit musttltnan) et le droit de la

société modenle (le clroit d'esseuce gréco-romaine) constitrte le deuxièrne

facteur.

En effet, le droit de type rnodeme, appliqué dans nos sociétés est

d'origine occidentale. Or, le droit occidental est - au-delà de différetrces bien

connnes(2) - redevable d'tnte certaine identité comlnrllle.

t la loi coranique de I'lslam' ensemble des

commandements d'Allah, la science de la Sharia est le fiqh : il conrprend la scicnce du Coran

(Tassir) et le recucit des actes et parotes du prophète (Hadith). Deux orthographcs sont

couramment employces : Sharia et Sharia'a.
(Z) On connaît bien'pai exemple les différences majeures entre droit "continental" et Common La\""

45



A partir du rapport de I'Homme avec Dieu et avec la Nature, deux

plilosophies de I'Homme et du Droit se sont singrrlarisées : la philosophie

occidentale donnarrt une préérnirrence à la propriété et à I'individu, et la

philosophie musuhnane accordant cette prééminence à la Comtnttuauté.

Denx conceptiorrs du droit, radicalernent différentes, apparaissent ainsi.

Dans tout le systèrne de droit occidental, le droit de propriété est le

droit d'ustts et d'abusus. La propriété est rul droit sacré, consacré

solennellement depuis la grande mutation de I'Occident que ftlt la Révolution

de l7gg. La liberté d'user de la propriété ne connaît aucune lirnite tant

qg'elle 1e porte pas atteinte précisément à la liberté et à Ia propriété d'autnti.

L'Islam par contre ne reconnaît, en fait de propriété, que le droit

d'ltilisation provisoire tant il est wai que Dieu est propriétaire de tout.

L'individu n'exerce aucutl droit absolu stlr ce qu'il "possède",

I'ltilisation qn'il en fait s'effectne dans le cadre strict des conditions édictées

par le Créateur.

Partant, le droit d'abusus est ignoré en Islarn. L'individtt n'a pas le

droit de dilapider ses biens ("les dilapidateurs sont les frères de Satan"

Coran).

L'irréductibilité fondamentale entre ces derx philosophies, qtte nous

avons présentées dans sn raccourci aussi bref que révélateur, etnporte des

conséquences collsidérables au plan du droit pr.rblic par exemple. Citons-en

tune seule ici, au strjet du statut de la liberté.

L'ildividualisrne juridique de base de la philosophie occidentale

fonde gn type de liberté particulier : la liberté individuelle. Et la liberté

ildividlelle y est un fait principal. Dans la philosophie musttlmane, l'individu

éta1t une réalité seconde, assujettie à la corurtmauté perçue comme réalité

prirnordiale, la liberté individuelle est naturellement secondaire et

subsidiaire. La liberté individuelle n'a de valeur qu'à condition qu'elle soit

validée par I'utilité sociale. Et dans nos sociétés concrètes, I'utilité sociale

n'est riel d'autre que celle déclarée par I'idéologie politique dominante.
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A la confluelce de ces deux univers philosophiques et juridiques

fondameltales et inéductibles, le droit judiciaire rnauritanien en est à la

quête de son identité.

Ne voulant (ni ne pouvant) rornpre ui avec la légitimité de I'tn ni

avec la nécessité de I'autre, il pratique un syncrétisme affadissant qui lui fait

perdre les valeurs essentielles de I'un et les capacités opératoires de I'atttre.

U1 syncrétisrne ressernblant d'ailleurs plus à tlne juxtaposition sans

personnalité qu'à ttne synthèse créatrice.

C'est ce qle nols tenterons de dérnonter eu errvisageant à la

hunière du triple éclairage suivant : les ilcidences de la rencontre de

plusieurs cultnres juridiques en Mauritanie (Chapitre 1) ensuite le caractère

composite du systèrne juridique rnanritanien (Chapitre 2) et eufiu le rendez-

vous mauqué etttre juge musttlman et droit modeme (Chapitre 3).
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Diagnostic des
cultures

Chapitre- I

incidences de la rencontre de plusieurs
en droit judiciaire mauritanien

Notre propos consistera ici à mettre I'accent d'abord sttr le dualisme

conflictuel qui caractérise le système juridique mauritauien (I) avant

d'analyser les conséqgeltces de cette pluralité de cultures juridiqtles par

rapport aux justiciables (ll) et aux juges (lll).

Enfin, il sera loisible de mieux situer la place actuelle de la justice

mauritanienne an sein des instihrtions étatiques (IV).

I  Confl i t  au niveau de I 'aprl l icat ion du droit

par le Droit, I'Etat rnodeme assure la cohérettce de soll action en

s'appuyant sur une logique ceutrée snr les fins qdil se propose d'atteirrdre' Le

rapport ainsi établi entre "l'Etat et soll droit" pennet d'éviter toute

contradiction dans la réglernentation des conduites et tottte prescription

contraire aux exigences des fins supérieures commtlnes(l). Il en découle qtle

le caractère essentiel de la règle de droit est la certitude daus son

application. La logique qui soutient I'articulation générale de tout système

juridique interdit qtlallt à elle, la contradiction intériettre(2).

leurlogiqueetleursinconséquences.Economica'
Paris, 1984, P. 29.

(2) R.E. Charlier, I'Etat et son Droit, ... op. cit. p.p. 29-30.
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Poser donc la question des conflits eltre systèrnes juridiques au sern

d'un Etat unitaire sernble être un non-sens "dans la tnesttre or\ I'Etat qui

n'arriverait pas à prendre eu rnains tout le Droit, ne serait pas waiment et

cornplètement I'Etat, et dans la mesure oir le droit qui ne serait pas celui de

I'Etat, serait anémique ou inexistant comme Droit. Ancttn ue peut se passer

de I'autre(r). Ailsi et d'tur point de vue strictement théorique, la question des

colflits dans ce dornaine et à ce niveau ne dewait jarnais se poser dans les

termes plus halt fonnulés. Elle n'aurait de sens qtle dans I'hypothèse d'un

Droit perturbé dans son existence, ou encore en voie de fonnation. Elle ne

se poserait égalernent que si ce droit ne reposait pas stlr la croyarrce des

gens, qne si l' "animus" (valable tant pour la coutume qtle pour le Droit écrit)

venait à faire défaut).

Transposées en Droit mauritanien, chacune de ses hypothèses sernble

se vérifier.

U1 Droit pertgrbé. Le Droit mauritanien ne I'a-t-il pas été datts son

évolution par le fait de I'ittvasiolt colorriale ?

Droit en fonnation. L'indépendance recouwée, le Droit Mauritarrien ne

se présente{-il pas coilune tur Droit encore en phase transitoire ? Enfin, le

droit étant rure création de la société, donc de la cnlture qui I'individttaliseP)'

les règles étrangères à la tradition juridique islarnique ne se verront-elles pas

reftlser l"'animus" nécessaire à leur acceptation par le grotrpe social parce

que heurtant la sensibilité dtt "citoyeu mnsttltnan" ?

R.E. Charlier, l'Etat et son Droit, ... op. cit., p.p 28-29.
Jean Carbonnier, Sociologie juridique, P.U.F., Paris, 1978, p' 5l'

( l )
(2)
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Ainsi, Ie Droit tnatnitanien, dont le caractère hétérogène dû à la

multiplicité de ses "sources" (voir infra) sernble cotttenir tous les éléments

susceptibles de provoquer à certains moments et à cerlains niveaux des

situations conflictuelles. Cette siflration est traditiorurellernent présentée

cofiune reflétant un état de crise entre Ia tradition et la rnodemité au sein des

sociétés islarniques en cette fur de XXèrne siisls(t). Les causes sont

gé1éralernent situées an niveau du dualisrne juridique qtri caractérise le Droit

de ces sociétés et qui n'est en réalité que I'aboutissetnent logique d'tttt

processgs de réflexion qui fait que I'ensemble dtt corptts juris n'est jamais

situé ag seil d'une seule et rnêrne perspective historiqrte. C'est pourqtroi ce

dualisrne se retrouve à tons les niveaux de I'activité sociale. Ses cattses sont

intimement liées à I'histoire de ces sociétés tant anciennes que

contemporaines.

Au niveau jlridique, le phérromène est évidemrnent apparent et

plusiegrs travaux I'ont brillarnment dérnorrtré(2), mais la qtrasi totalité des

auteurs ont expliqlé cette situation en rattacltant leurS argttmetlts att

processus d'acculturation juridique que connaissent les sociétés de tradition

islarnique depuis leurs contacts avec la pensée juridique occiderrtale(3).

Il est évident qu'on ne peut nier les conséqttences de cet évènetnent an

niveau du Droit dans les sociétés islarniques contemporaines ; mais l 'étude

de I'histoire, de la pensée juridique, notatnmeut à travers les oettwes

théoriques des Oulérnas nous apprend que ce dualisrne est beattcoup pltrs lié

à la conceptiol du Droit en Islam qu'il n'est la conséqtlence d'ttn qttelconqtle

phénornène d'accttlh1131is1(a).

( l )

(2)

et Ua. S Ahnrcd "Order and Conllict in Muslim Socieq' : a cas studl' from Pakistan"'

The Middle East Journat. r'ol. 36, no 2. Spring 1982. p. l8-l et strir"

Sur cette question nous ne pouvons que renÏo)'er à la bibliographie contenue dans l'ouïrage de

J. Schacht, Introduction auDroit Musulman. traduction française P. Kempf. ct A' Turki' éd'

Maisonneuve et Larose, Paris 1983. p.p. 179-233.
V. Bibliographie in J. Schacht, Introduction..., op. cit.
Mais la pratique islarnique de I'histoire (et notamment l'histoire du Droit) ne permet pas encore

une prisé de c-onscience du phénomène au niveau de la société. Sur cette question. r'oir l'oeuvre de

M. ARKOUN et notamn ent "la place et les fonctions de I'histoire dans la culture arabe" in

Histoire et diversité des cultures. éd. |NESCO. 1984, p.p. 259-281 et de façon plus générale, du

même auteur : Pour unc critique dc la raison islamique. éd. Maisonneuve et Larose, Paris. 1984,

378 p.(4)

(3)
(4)
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La pluralité des systèmes juridiques au sein d'une même société est la

cause première de tout conflit au niveau de I'application du droit. Dans les

sociétés de traditiol islamique, antant les factettrs socio-culftirels que

I'histoire sont à I'origine d'un dualisme dont olt a cru longternps qu'il irait en

se réduisant puisque seul le droit familial restait encore rattaché à la Sharia.

Or, I'activité intellectuelle présente(l) et I'histoire récente moutrent que les

revendicatiols (donc les conflits possibles) ne se limitent plus au seul

"stahrt personnel" mais s'étendent pour atteindre le droit publiç(2). Ç's5t là un

mouvement qui se situe dans la droite ligne de volonté d'émancipation qui se

malifeste par le rejet de l' "Autre" dans la mestlre oit cet "Atltre" est perçtt

corune un ennemi. La contradiction n'est pas potlr atttant évitée car cet

"Autre" est atrssi consicléré colnme ult "tnodèle". C'est dire qtt'autant le rejet

que I'acceptation ue. se fera pas sans crise majettre. Rarnenée au Droit, la

problérnatique sernble être identique. Elle est eu tottt cas présentée dans les

mêmes termes.

Le dgalisme est en effet présenté conune étant issu de la jr.rxtaposition

de règles apparteuant à un droit d'origine occidentale(3) atlx règles

convenu d'appeler le "droit tnttsttltnatt".appartenant à ce qu'il est

éssurtoutesles' 'branches..duDroitmustt lnran
(civil, commercial, pénal, constitutionnel. administratif. écononrique.-.). Par ailleurs' -
nombreux sont les autcurs qui conrnentent le droit moderne à partir dcs principes du ltqh

classique.
Voir I'Islam et I'Etat dans le nrondc d'aujourd'hui, ouvrage collectif sous la direction d'O.

CARRE, P.U.F. Paris, 1982,270 p.
Pour simplifier, nous qualifierons à'occidental tout ce qui est étranger à la pensée islamique'

(2)

(3)
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L'explication sernble d'autaut plus correcteet logique que le phénornètte est

directement lié ag molvement de codification qtfont entarné les législatettrs

des pays musulmans à partir du XIXètne s16çle, c'est-à-dire à partir du

moment otr ces pays sont directement mis en contact avec I'Occident, un

Occident supérieur en tout. C'est le cas notamment de I'Empire Ottorn2l(l).

Pour la Mauritanie, le phénomène est lié à la colonisation. Mais s'il est wai

que cette opération n'est pas restée saus iufluence sur l'évolution de la

pensée juridique en pays d'Islam, le dualisrne qui caractérise les droits des

pays islamiques n'est pas néarunoins un phénornène notlveatl dans les

sociétés musultnaues.

En effet, autalt des évèlernents historiques de prernière irnportauce

qtr'rur contexte culturel particulier ont pennis aux théoriciens de la religion et

du droit de dorrner gne fonne d'expression à I'explication dtt processtts de

fonnation de la règle juridique solnme toute assez originale darrs le contexte

"législatif de l'époque", mais ce faisant, ils ont élaboré ttn "etrsetnble

doctrilal qui a pennis de lier épistérniquement (et définitivetnetrt solllmes-

nous tentés d'ajouter) I'expression juridique à I'expression théologiqllei'(2).

Une telle démarche ne pouvait logiquetneut aboutir qu'à une conception

du droit(3) qui ignore le rôle créateur de I'autorité politique en rnatière

législative. Da1s la société mttsttlmane, il u'y a pas (ou, plus précisérnent, il

ne deyrait pas y avoir) cle droit étatique puisque "le droit précède I'Etat. Il est

I'oenwe exclusive d'Allah"(4). Aussi, "toute la pensée islarniqtre perçoit

I'organisation politique et juridique de la société non pas comme tlne

productiorr du législateur humain, mais cotnme tlne explication de la parole

de Dieu par un effort exégétique dûment codifié et contrôlé"(s).

i tmusutmandansl.Empireottontan' . ,A.F.D.I . .
lg5.l. p.p. g0-128 : H.V. VELIDEDEOGLU. "Le mouYenent dela codification dans les pa1's

musulmans.
Ses rapports avcc lcs mouvemcllts juridiques occidcntaus". AFDI. l9-59. p. l-5-5.

vr. nrixOuN. Religion et Sociétéâ'après l'exenrple de l'lstam". in Pour une critique de la Raison

islamique, Ed. Maisonneuve et Larose, Paris, 198-l' p' 212.
Rappel,ons que le terme "Droit" au sens que lui donnent les juristes aujourd'hui n'a pas son

équiyalent dans la langue technique des théoriciens dc la religion et du droit qui utilisent

les concepts de Sharia et de fiqh.
ann K.S. Lambton, State and 

-Goo=rnrn.nt 
in Medieval Islam. An Introduction to the study of

islamic political theory : the jurists, Oxford uniïersity Press, 1981" p' l'

M. ARKOLJN, art. précité, p. 213.

(2)

(3)

(4)

(s)
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Le 'Jus divinum" vielt donc singulièrement limiter la fonction législative qui

permet à I'Etat d' "Exister" au moyen du droit(t). Les véritables législateurs

dans I'Etat musulman seront alors les théoriciens de la religion et du droit et

"le droit musulman apparaît corune la constntction énrdite d'hommes de

religion"(2). Bien que ces mêrnes théoriciens de la religion recotlnaisseut qtte

I'Islam n'a défini aucnu mode de gouvemement qui ltri soit propre, laissant

ainsi aux souverails ure grande liberté en matière d'orgauisation et de

fonctiomement des institutions politiques, ils n'iront pas néamnoins jusqu'à

intégrer les "aspects juridiques" de I'activité politique dans le corpus du fiqh

classique.

Mêrne les systérnatisations opérées en la rnatière par Abdou Yottssouf,,

(pour ne citer qu'un des plus célèbres) ne recewont pas cette consécratiou,

les théoriciels de la religion et du droit préférant ne pas se laisser "entraîner

dans une liaisol trop étroite avec l'!,1s1"(3), mais nous ne devotts pas ignorer

pour autant qu' "ils ont beaucotrp contribué à "fabriquer" pour le pouvoir ses

références et à consolider ses assises", écrit le Professeur Yadh Ben Achour

qui ajoute, "mais une relnarque s'impose, les juristes tnttsrtlmaus, pettt-être

par la nahrre même de leur discipline, sont plus "réservés" qtre les littéraires.

Il y a chez eux ulte sofie d'obligation de réserve au strjet des affaires

politiques... L'Etat, sauf exception, n'a pas intéressé les juristes" pottrsttit

I'auteur qui conclut en disant "leur silence u'est pettt-être atr fond que le

réstrltat de leur intirne corwiction relative à la non-confonnité de I'Etat aux

préceptes islarniques et de I'irnpossibilité dans laquelle ils se sont trottvés de

dénoncer la pratiqtre dtr pouveifl+).

(r)

(2)

(3)

atir'e,r'oirSAIv1IIRoMANo.l'ordrejuridique,
trad. frànc. L. François et P. Gothot, Dalloz. Paris. 1975. p.p. 66 et suiv.

Robert BRUNSCHVIG, "Considérations sociologiques sur le droit musulman ancien". in Etudes

d'islamologie, Tonte 2, Ed. Maisonneuve et Larose. Paris. 1976' p' I l9'

f. SCH6CH1, "Classicisme. traditionnalisme et anlq'tose dans la loi religieuse de l'lslanr" in _
Classicisme et déclin culturet dans l'Histoire de l'lslam. G.P. Maisonneuve et Larose, Paris, 1977,

p. l-l:t ; J. SCHACHT. Introduction au Droit Musulman. op. cit.. p. 53. Cet auteur montre

comment un ministrc d'Etat abasside, Ibn Muqffa (m. l{0/757). plaide pour un contrôle de I'Etat

sur le Droit.
(4) yadh Ben Achour, "Religion, justice et obéissance au pouvoir dans la pensée politique islamique

classique, RTD, 1980, PP.85-86.
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Cette attitude prouve bien que dans la société islarniqtre, la productiorr

du droit se situe à u1 double nouveau, celui du "pottvoir" religietx et celui

du pouvoir politique, entraînant tont naturelletnent sinou des conflits, du

moins une méfiance réciproque. Ainsi se crée un premier dualisrne qui n'est

que la conséquence du reftis des théoriciens de la religion et du droit de

reconnaître "officiellement" à I'Etat le droit d'intervenir dans le processus de

formation de la règle juridique. Ce demier se trottve airrsi lirnité dans ses

fonctions par un s1d1s(1) juridique qui le précède. Celui-ci - le fiqh - n'adtnet

pas qtr'il soit rnodifié ou même concurrencé puisqu'il est le seul droit

véritable, le seul droit légitirne.

Ce dualisme lle vient pas pour autant cornbler "le retard législatif' ou

compenser' ' lenottfonctionnetnent' '(J.Berqtre)(216.. ' 'droitvivattt] 'puisqrre
la coutume et la pratique judiciaire viendront à leur tour développer ture

partie du droit par le canal des institutiotts juridiques positives.

ll y a lieg de noter que d'uu point de vue stricternent théoiiqtte, les

théoriciens de la religion et du droit ont tnaiuteutt ces différents "cattatlx" par

lesqgels se fonnait la règle juridique daus une totale atttonomie les ttns par

rapport attx atttres(3).

( l ) Noui utilisons la notion d' 'ordre', mais it nous faut faire remarquer sa non-conformité avec le

langage du Droit Musulman. Voir M. Shakankiri, "l'ordre juridique et le langage du Droit

Musulman" (texte ronéoté d'une conférence donnée à Dijon), inédit (s.d.), 23 p.

Terminologie reprise par J. Schacht, article précité p. 148.
La theorie ilassique dês "sources" (ouçoul al tiqh) ignore en effet la coutume et la jurisprudence

comme nsource" légale du droit.

(2)
(3)

54



Une telle sihration ne peut exister sàns conflit. Quelle sera donc la

logique qui viendra assurer la cohérence de I'ensemble ? L'on sait que I'Etat

mnsulman, colnlne tottt Etat, ne peut exister qu'au moyell du droit(t). Il va

donc "récupérer" celui déjà existant eu s'appropriant le corpus déjà élaboré

par les théoriciens de la religion et du droit. Pour cela, il se qtralifie d'Etat

rnusuhnan(2) et se charge de défendre I'lslam (et donc son droit) afin de

mieux défendre sa propre existence en tant qu'Etat sottciettx de durer. Ainsi

se trouve appliqué, et par là rnême vérifié, le principe de la relation entre le

systèrne juridiclue et I'Etat afin que ce demier puisse assurer ttne autorité

totale et sans dvsls(3).

En fait, I'histoire nous apprend que tout droit qui ne se sittre pas dans la

logique des mouvements de pensée ou qui ne preudrait pas en considération

les représentations du monde telles que les fonnulent les pellsetlrs

appartenant à la société dans laquelle il est en vigueur(a) ne lnallqtlera pas de

provoquer un certain nombre de conflits à certairrs ttiveattx et à certains

mornents de son application.

En Manritarrie, la pensée juridique qui s'est fonnée daus rttt contexte

historique et culturel étroiternent tributaire du factetrr religieux s'est trottvée

confrontée à une autre fonne de penser le Droit deptris le XIXeme siècle.

Les réactions de rejet enregistrées durant l'occupation colotriale sotrt donc

naturelles et logiques. On ne sera donc pas étonné de reucontrer des

sifuations conflictuelles causées par un dualisrne isstt, cette fois, de

I'acculturation dont est "victirne" le systèrne juridique original et dont les

tenants se sentent agressés. Lorsque H.J. Liebesrry écrit "otte of the present

day phenolnena in the Islarnic World is political pressttre for a retttm to a

strict application of Islarnic principles in legislation and judicial practica"(5),

il 1e fait que fonnuler une pensée bien réelle darrs I'esprit de beatrcotrp de

Musnlmans.

(l) S. Romano, op. cit.. p. 29.
(2) C. Chehata, Etudes de Droit Musulntan. P.U.F.. Paris. 1971, p' l2'
(3) R.E. Charlicr. op. cit.. P. 29.

i4) M. Villcz.. la formariondc la pcnséc juridiquc moderne. Cours d'Histoire de la philosophie du

Droit. éd. Mont+hrcsticn, Paris. 1975.
(5) Herbert J. Liebesnl', "Judicial $'stems in the Near and Middle East EvolutionaD' development

and islamic revival", Middte East Journal, r'ol. 37, no 2, spring, 1983, p' 202'
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Or, les législateurs musulmans contetnporains ne tnettent pas fin à cette

sihratiol après les indépendances. Bien au contraire, les règles classiques du

droit colonial sont fondues dans les droits nationaux. Ainsi, la Mauritanie

qui reftise d'irrtroduire dans sa farnille juridique le droit colonial en tatrt qtte

tel préfere I'adapter et le fondre dans le droit national en baptisant comme

droit mauritanien nouveau les règles classiques(l).

D'aucuns dirolt que c'est là un mouvemerrt inévitable cormnandé par

l'évolution et le développernent que connaisseut totttes les sociétés. En fait,

ces phénomènes sociaux, solnme toute naturels, ne doivent pas provoqtter de

"cassures" au niveau de I'identité qui caractérise chaque groupe social. En

d'autres tennes, il y a théoriquement un rapport logique entre contirruité et

transfonnation. Bien plus, "il n'y a pas d'identité sans trausfonnation", selon

la fonngle du Professeur J. Berque qui ajonte, "la transfonnatiou n'est

possible çre si elle est transfonnée en "nous", un "notls" qrti se recomaisse

dans ses propres phrases, pour contrastées qu'elles pttissent paraître"(2)- Le

droit doit obéir à ces rnêmes prirrcipes afin d'atteiridre"l'hannonie att niveatt

de son applicatiolt car "avant d'être nonne..., le Droit est attittlde de la

société même dans laquelle il est en vigrreur(3). La règle juridique ne doit

donc pas heurter la sensibilité du sujet de droit. Méconnaître ce principe

C'eSt S'expOSer à vOir le "droit" S'exerçer COntre l3 "lpi"(4).

ntpas-co*utacolonisat iondirecteetquiSontconsidérés
comme les plusattach6i a Ia tettre du droit musulman classique n'échappent pas à I'inlluence des

principes dès droits occidentaux. Voir par esemple Farouq Abd Al-A-lim Morsy, Al qada' fi ach-

itrari'â al Islami11,a. Djeddah, lère éd. 1985, oir I'auteur critique les dispositions du statut des

magistrats en RiàUie Séoudite parce qu'il exige des candidats la nationalité séoudienne alors que

le Droit musulman classique ignore là notionde nationalité autre que celle fondée sur le jus

religionis (p. 219 et suiv.).
Jacques Beique, "Identitds collectiles et sujets de I'histoire", in Identités collectives et Relations

inteiculturelies. Ed. Complese. Bnrxelles, 1978, p. 13. Rappelons au passaque que J' Berque

posait la question de sayoir "dans quctlemesure I'lslam va-t-il pouvoir assurer le $pe majeur des

civilisations modernes qu. ptopogc I'Occidcnt industriet en sauvegardant ce gu'il a de pcrsonnel

dans sa préface à t'our.râge d. b. Von Grûncbaum. I'idcntité cutturcllc dc I'lslam. Ed' Gallinurd'

1973, p. VII .
SantiRomao. op. cit.. p. 19.
Rûdigo Schoit, ;f. $ii conrre la loi : conceptions traditionnelles et juridiction actuelle chez les

Bulsa au Ghana du Nord", in D1'namiques èt Finalités des droits africains (ouvrage collectif sous

la direction de G. Conac) Ed. Economica, Paris, 1980, pp. 279-306'

(2)

(3)
(4)
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E1 Mauritanie de telles attitudes existeut, bien qu'il soit difficile de

mesurer I'irnportance du phénornène. Il est possible néanrnoins de dire

qu'elles se manifestent de deux manières différentes. D'ure part, le reftls de

se solmettre à la loi en évitant de porter les litiges devant les juridictioins

officielles, d'autre part, à côté du conflit rré du reftis de I'individu de se

sorunettre à urr droit qu'il ne considère pas corune sien, il y a lieu de signaler

les conflits qui trouvent leurs sources dans I'activité juridictionnelle elle-

même (voir infra) faisant apparaître un éclectisme dans le choix des règles

de droit qui aboutit à mettre en place uu corpus juris qui perdttre datts tttl

dualisrne devenu mailtenaut chronique, tnais qui n'obéit pltrs à utre logiqtre

d'ensernble, colilne c'était le cas dans le fiqh classiqrte dans ses rapports

avec le "droit" dn souverain.

Ce dualisrne rr'est pas sans conséquence sur les justiciables et sur les

juges.

i l Vis-à-vis cles iusticiables-

Si I'on considère que la culture des sociétés africaines traditionnelle est

dorninée.par le souci de présever la cohésion et I'hannonie du groupe,c'est-à-

dire par les valeurs collectives alors que la culture occidentale totmre atltotlr

de la préservation des valeurs individuelles, ott peut dire que la coexistence

on la superposition des deux cultures dans les Etats africains indépendants

renvoie à nne opposition des conceptions de la fonctiott sociale de la justice

dans ces pays : opposition entre l'équité et le glaive, eutre I'esprit de

conciliation et de ssmlat(l).

Dans I'Afrique traditionnelle en effet, la justice était une occasion de

réconciliation plutôt qu'uu rnornent de division. Parce qtle tout litige

constitue un trouble à la cohésion sociale il présetttait tut aspect pénal(2) et

par suite la justice avait ture fonction de protection de I'ordre social.

(1 )
(2)

r 'o tu t ionetSources .Par is .L .G.D.J . . l968 .p . l95 .
V. Alain Mignot. "la justice traditionnellc. une justice parallèle : l'exemple du Sud-Tago", Penant

n" 775.1982. p. l3-2-1.
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Le juge africain traditiomel était beaucoupplus préoccupé de l'équilibre du

groupe dont les membres étaient en litige que de détennirrer les droits

individuels des justiciables en fonction de la règle de droit au cas d'espèce(l).

"C'est pourquoi il apparaissait plutôt comrne un conciliateur soucieux de

distribuer équitablernent le blârne et la louange. C'est pourquoi le but

recherché n'était pas tellernent de punir que de régler le différend en

restaurant I'hannouie des rapports 5qçi21D("(2). Sauf les cas de crimes

exceptiomellernent graves qui conduisaient au barurissement du criminel,

même la jgstice pénale cherchait toujours à réintégrer le cottpable dans la

coilungnauté : on lui infligeait généralernent un châtirnent corporel, tnais ou

lui donnait ensuite la chance de se racheter en le laissant vaqtler à ses

occupations habituelles. La honte qui est I'une des sauctions sociales les plus

lourdes à porter dans la plupart des sociétés traditiouuelles faisait le reste.

Certes à travers le contentieux pénal, la justice de I'Etat afticain

modeme en général et de I'Etat Mauritanien en particulier asstlre, elle attssi,

rure fonctiol de régrrlation et d'hannonie sociales par la préservation de

I'ordre public et de l'éthique collective (les bonnes moetlrs). Mais pour

I'essentiel, il s'agit d'une justice interpersonnelle voire inter-subjective

celtrée sur la solution contentieuse des prétentions cotrtraires nées de

I'atteinte aux droits individuels des parties elt litige : cotrtentiettx civil,

contentietx social... contentieux adrninistratif mêtne se dénottant dans le

fracas du triornphe de I'un et de la défaite de I'autre.

( l )

(2)

juridiquesdudéveloppementécononrique,Paris.
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Nombre d'africains ruraux, c'est-à-dire la rnajorité des populations

africaines et donc des justiciables potentiels, semblent redottter cette justice

offrcielle trop fonnalisée, collçue comme pour uu combat d'arène oir les

adversaires s'étreignerlt comlne des erutetnis, où la bataille sal'ls lnerci des

arguments et des artifices de procédure doit se couclttre en une fin

drarnatique, avec rur vainqueur et un vaiucu qui se tottmeut le dos en quittant

le prétoire.

Siguificative est en revallche la firr du procès dansj-a société africaine

traditiorrlelle de manière gérrérale. Les parties, ulle foislitige réglé par la

palabre, sont conviées à faire un geste syrnbolique de réconciliation ; ce peut

être le fait de se partager une noix de cola, de boire I'un après I'autre dans

une même coupe, ou plus sirnplement de se selTer la rnain.

On cornprend alors que les justiciables des juridictions tnodenles soient

à forte rnajorité les habitants des villes, déjà plus tnarqttés par le processtls

de modemisation. Mais I'on cornprend aussi la défiance des populatious des

carnpagnes et de certains citadius vivarrt au sein des cotnmttnatttés

traditiomrelles reconstituées en rrilieu urbain, vis-à-vis de la jtrstice

modeme.

Cette défiance se traduit par la désertion des tribunattx officiels au

profit d'une justice traditionnelle non offîcielle ott des modes parallèles de

solution des litiges qu'offre le systèrne politique de I'Etat tnodenre. Ce

phéuornèrre constaté dès les prernières anuées d'indépetrdatlce persiste ert

dépit des efforts relnarquables des Etats africains tendant à rapprocher la

justice des populations.

D'ernblée, on est tenté d'expliquer cette situation par le coût trop élevé

de la justice modeme pour des justiciables aux revenus monétaires dérisoires

voire inexistants. Une telle explication est fort relative, car oll a cotlstaté qtte

dans le Sud du Togo par exemple, la justice traditionrrelle se révèle, att

terme du procès, de loin plus onéreuse que I'accès atr tribunal cottturnier de

prernière iustance qui est presque gratuit(t).

(t) Alrltg""t, "la Justice traditionnelle, une justice parallèle : I'exemple du Sud-Togo",

art. précité, p. 23,
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La fidélité à la justice traditiormelle tient à plusietrs raisons : d'abord la

persistance de I'emprise des autorités traditionnelles sttr lettrs ressortissants

jusçre dans les villes : même les citadins n'hésitent pas, chaqtte fois qu'il le

peuvent, à s'en remettre à la justice des patriarches et des anciens(l) potlr

régler un litige opposant les rnernbres d'nne même colnlntlnauté villageoise,

clanique ou mêrne etlnique. Ensuite la cornplexité du systèrne juridictionnel

moderne dont la stnrctnration en paliers, c'est-à-dire en uiveattx de

compétence et de pouvoir cornplique la procédttre dans les méandres de

laquelle se perdent les justiciables et allonge intenninablernent des procès

dont I'issue est toujours incertaine. Or, I'ou relnarque à I'inverse la sirnplicité

de la justice traditiorurelle qui, sans igrrorer totalement la stratification en

niveaux de cornpétences, relativise l'importance des fonnes procédtrrales et

présente I'avantage inestirnable de se dire dans la langue des justiciables et

suivant un droit dont ils connaissent les nonnes et les principes. Enfin il faut

tenir cornpte de la crainte révérencielle de I'autorité publique qtri bloque les

coltentieux mettant en cause I'Etat syrnbole de la pttissance ptrblique, et la

persistance dans I'Etat africain indépendant de la psychologie'coloniale

marquée par la sonmissiou craintive à I'autorité adrninistrative. Cette

hésitation à traîner I'adrninistration en justice se trausfonne ell un véritable

interdit lorsqu'est ell cause le présiderrt de la République : c'est que la

conception africaine du pouvoir n'antorise pas I'affrotttetnettt en jtrstice d'tut

membre du groupe avec sorl chef ou sou roi, toute atttre chose étant bien sûr

la lutte pour Ie trône.

6 V. facques Binet, Afrique en question, Paris Mame, p. l-56 et P.F. Gonidec. "la place des
juridictions dans I'appareil d'Etat", in Encty'clopédie Juridique de l'Afrique. Tome I. l'Etat et le

Droit. 1982, p. 233.
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La personnalisation du contentieux est-poussee â un polllt ou tlll recours

contre tn acte aùninistratif s'interprète comme une volonté de nuire à telle
La personnalisation dtt contentieux e st-poussée pointott recours

autorité adrninistrative, oir la contestation contentieuse d'un acte du président

de la République apparaît comrne un défi à son autorité otl tllle attaque

contre sa persoltne. Malheur donc à qui attaque un acte du chef d'Etat ! Il est

perçu, mêrne dans certaines fi'anges lettrées de la populatioll, colnlle tlll

tnrbliol, gn aigri, voire un opposant politiqne. La faible institutiornalisation

du pouvoir dans la conception afticairre rejaillit ainsi sur I'attitude des

populations à l'égard de la justice et cela explique la faiblesse du coutentieux

adrnilistratif dans la plupart des pays afiicains(l) en particulier Ie rrombre

insipifialt des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes

adrninistratifs (spécialement ceux édictés par les chefs d'Etat en verttt de leur

pouvoir réglementaire).

Dals I'ensernble, la justice traditionnelle, dite parallèle, fonctionne salls

arrière pensée sans se concevoir par opposition à la justice tnodeme, et cela

même e1 dépit de I'institutionnalisme darrs presque totts les Etats de

juridictions de droit conttttnier.

Elle corresporrd à gn besoirr sociologique dans des sociétés en pleine

mntation, oir des populations désorientées par le choc des cttltttres olrt

tendance à chercher reftige dans lenrs comrnttnatttés d'origirre. Car les

relations aîrrés - cadets qui fondent les rapports d'atttorité dans la plupart des

sociétés africairres traditiormelles se tronvent aujourd'hui singrlièremeut

altérées et les problèrnes de cohésion sociale ne s'en posent qdavec plus

d'acuité. La justice traditiorurelle s'ernploie donc à sattvegarder ce qui peut

1'être encore, face à I'agression de la modemité en asstlrant le rnaintien de la

cohésion du gtoupe, qui lui incornbait déjà par le passé.

: vo i renccsens :P.F .Con idec . lesDro i tsa f r i ca ins .op .
cit. ; Alain Scrgc Mcsôhcriakoff. "lc réginrc juridique du recours gracieux préalablc dans la

jurisprudence a-dministrative camerounâise. Reruc camerounaise dc Droit. And séries' no l5
-.t 

td, tlZg, p. 42 etsuiv. et de manière générale. les Cours Suprênres en Afrique, Tome III' la

jurisprudence administrative, (sous la diiection de G. Conac et Jean de Gaudusson), Paris'

Economica, 1988.
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La justice parallèle, c'est aussi le recours à des procédures infonnelles

de règlernent des litiges. La procédure préférée entre totttes est la saisine

directe du Président de la République pour trancher des litiges qui relèvent

stricternent de la cornpétence des tribunaux. D'une part, I'invasiott politique

de toutes les activités sociales, la ffop grande concentration du pottvoir qui

fait échec à la notion de séparation des pouvoirs et la ftltelle de l'éxécutif str

le judiciaire amènent logiquernent les citoyens à pellser que I'autorité

suprêrne de I'Etat est la plus apte à résoudre tous les litiges ; ils ont d'autant

plus raison que le Président de la République, agissant à Ia rnanière d'ttn cltef

traditionnel, a trop souvent teudance à répondre à ces sollicitatiotls, oubliant

lui-même la lirnite de ses propres compétences ; la frontière qui le sépare

des autres ponvoirs, et plus précisément le principe de la séparation de

I'adrninistration active et de la juridiction aùninistrative. D'atttre part, cette

logique propre à I'Etat néo-patrirnonial dans sa version africaine coiircide

avec la conception de Ia forrction du chef dans les sociétés afticaines

traditiomelles : 1n chef og gr1 roi est avaut tout uu juge puisqdil est chargé

d'assurer la sécurité du groupe ainsi que sa cohésion et sa pennatlence dès

lors qu'un litige fait peser ulle meuace sur I'ltannottie des relations sociales.

Il s'ensuit que la fonction judiciaire est un irnportant attribut dtt pouvoir

traditionnel.

Cela explique que les Africains, dont ott a vu que la pltrpart restent

marqués par la culture traditionrrelle, soient atnenés par tll'l réflexe de

transposition ou d'assimilation, à se tounrer vers le chef de I'Etat tnodente

pogr dernander justice. Ils estirnent, uon satts raisort d'aillettrs qtle "la parole

du chef' (de I'Etat) peut leur pennettre d'obtenir des soltttions rapides et

sffiç3çss(l).

(t) Vâ. Mignot, art. cit. p. 9-l I ; v. également Apati-Bassalt "Justice et Authenticité", Penant.

1984, p. 197.
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Vue du côté des justiciables, la pluralifé des culhrres se traduit donc par

ule opposition des conceptions de la justice.

III Vis-à-vis des iuses

Du côté des juges, la pluralité des cultures entraîue tlen situatiorr

complexe virtuellement conflictuelle. Le prernier problème sans doute le

plus cnrcial pour le juge obligé de I'affronter eu attendaut la codification,

c'est de coordonner logiquement des règles de droit disparates, réparties

entre les couhunes d'nn côté et le droit écrit de I'autre, etr sorte de constituer

u1 ordomrancernent juridique cohérent et d'en dégager les règles pertinentes

applicables à tel cas d'espèce. La tâche rr'est pas aisée, d'ttne part parce que

la place réservée à la couturne n'est pas la même ett totttes les rnatières et

dans tons les Etats(l), d'autre part parce que dans certains Etats, c'est le cas

du Cameronn, I'aualyse de la jurispmdeuce coutumière de la Cour Suprêrne

a tnontré qu'elle stattte parfois en sells contraires(2).

Il est souhaitable que les magistrats africains se doivent de counaître à

la fois le droit écrit et la conhrme pour mieux s'acqttitter de leur tâche

d'turification du droit on d'harmonisation des nonnes, notammettt att uiveatt

de la Cour Suprême. Car si la volorrté de substitution du droit tnodente att

droit traditionnel existe manifestemeut, la coutttme réside ellcore dans

beaucoup de pays et sa position dans la hiérarchie des nonnes est même

quelques fois, des plus surprenantes ; par exemple, il est anivé que la Cour

Suprêrne du Cameronn oriental (du temps de la fédération du Carnerottn)

I'assirnile à la loi : dans une affaire, elle avait retentt potlr lnoyen unique de

cassation la violation de la loi qui, en I'espèce était une cotttttlne pe13l4(3).

(1 )

(2)

(3)

@Debenesur ' ' la jur isprudenceenmatièrededroi tdelaterre' '
au colloque de Paiis de Janrier 1987 sur les Cours suprêmes et hautes juridictions d'Afrique.
paul Gérard Pougouc, Considérations sur le droit traditionnel devant la Cour Suprême du

Cameroun, Actes du colloque précité.
Arrêt no 19, Bulletin des Arrêts de la Cour Suprêne no 7, p. 376.



Une autre difficulté de taille que doivent affronter les juges africains, en
général et notamment les juges mauritanierrs, c'est celle de la communication

avec les justiciables, lorsque les parties au procès ne peuveltt pas s'exprimer

dans les langres offrcielles. Il en résulte quelquefois des décisions basées sur

les quiproquo de la traduction, les traducteurs n'en sachant assez ni des

langrres officielles ni des langues locales pour traduire fidèlernent les

questions posées par les juges et les réponses domées par les justiciables.

Là n'est pourtant pas la principale difficulté que rencontrent les pa)'s

africains dans I'adrninistration de la justice rnodente, vue sous I'angle de ses

rapports avec la tradition. Au-delà d'une abseuce de rnaîtrise du fait
judiciaire qui fait que se développe une justice parallèle et que les

comrnissariats de police se transfonnent quelquefois en tribturaux, au-delà

de la non spécialisation des rnagistrats pour certains contentieux et du nil'eatl

intellectuel très bas de certains d'entre enx, de I'indigence matérielle qui

contraint à abandomer ceftains aspects complémentaires de sa tnission
(publication des recueils ou bulletins d'arrêts notamment) la jtrstice souffre

dans la plupart des pays afticairrs de I'atteinte à sa crédibilité.

Minée par la comrption, ce fléau qui garrgrène les adrninistrations en

Afriqne, elle n'est plus porteuse de I'idée de justice. Et cela est contraire à Ia

représentation de la justice, dans les sociétés africaines traditionnelles oÙr

I'institution judiciaire est créditée d'urre autorité morale qrri 'fonde en

définitive son autorité en tarrt qu'instrurnent de régulation sociale.

On cornprend alors le désenchanternent et la désaffection des
justiciables encore eruacinés dans la culture traditionnelle, ott pett forftrnés,

devant cette justice négociable et morurayable, qui accrédite si sottveut cette

maxime du fabuliste français : "Selon que vous serez puissant ott tnisérable,

les jugernents de la Cotrr vous rendrout blanc ott noir".

Si ce n'est à la faveur de la comrption, ce sera grâce aux interférences

directes du pouvoir politique ou arx pressious de toutes sortes. Certes ce

principe de I'indéperrdance de la rnagistrature est unanitnemerrt proclamé et

fleurit dans les discours publics. Mais il est si rnal supporté par le pouvoir et

sottffie dans les bureatx feutrés de ce qtle I'on appelle encore les

chancelleries, des rappels à I'ordre fennes des rnagistrats qui font preuve
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d'indépendance d'esprit. On usera, s'il le faut, des sauctions disciplinaires et
de la manipulation des carrières(t).

Devant cette justice, le citoyen mauritanien oscille entre la résignation

et la révolte, entre I'abattement et la tentation d'exercer une contre justice(2).

Vis-à-vis de la justice étatique, le doute s'est donc installé dans I'esprit des
justiciables.

"Or, comlne I'a écrit très joliment Arrtonin Besson, il err est de la justice

corrne de la ferune de César, elle doit être au-dessus de tout sonpçoll..."(3).

En Mauritanie, force est de constater qu'on est loirr de cette siruation

lorsqu'on examine la place de la justice au sein des institutiotts étatiqtres.

Michel Jeol a fait la mênre remarque à propos de la justice en France : r'oir : changer la justice.

Jean Claude, 1977. p. 46{8.
Ces termes dans lesquels I'ancien garde des Sceaus. M. Alain Pe1'rcfitte a décrit l'attitude du
justiciable français du moins avant qu'il ne devienne Ministre de la Justice (r'oir les chevaus du
Ladoga. La justice entrc lcs extrômes. Paris. Plan 1982. p. 32) rcndcnt parfaitement conlpte de la
situation dc la plupart dcsjusticiables africains.
Le mlthe de la justice. Paris- Plon. 1913- p. 221.

(1)

(2)

(3)
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IV Place de la iust ice au sein des inst i tut ions de l fEtat

Elle I'est, eu effet- eu des tennes qui datent le pltrs sottveut de l'époque

de Montesquieu qui posent en principe I'existence d'utt "pottvoir jttdiciaire",

séparé et autonotne des deux autres, exécutif et législatif.

Le constituant Mauritanien après avoir irnité le législateur français en

substiftlant la notion "d'autorité" à la notion de "pouvoir" vient à nouveatt

consacrer la notion de pouvoir judiciaire dans la nouvelle constitution de

1991.

A I'henre ori I'on cotnlnence à insinuer que les trois pottvoirs ne sont en

réalité que deux, le pouvoir judiciaire n'étant qu'une autorité, le constinlant

rnauritanien a jugé bon d'exprirner clairement son attachement att tryptique

traditiomrel et de lui donner une nouvelle vigrreur.

La Constitution de 1961, de rnêrne que les Chartes constitutionrrelles

ultérieures parlaient "d'autorité judiciaire". La nouvelle constittttion intittrle

son titre 7 "dn pouvoir judiciaire". IJue telle présetttatiorr peut revêtir ttne

valeur syrnbolique, manifester un attachement aux principes libéraux otr

participer plus prosaiquement, de la stratégie politique ; elle n'est grrère de

rnise pour rendre cornpte de la réalité. L'idée de rnagistrats fonnant un

ponvoir, rnême s'il en reste des vestiges dans les cottstittttions, s'est

progressivement évanouie partout dans le monde, et la Mauritanie n'échappe

pas à la règle ; Montesquieu lui-même tenait des propos pltts nttancés qtte

ceux qne I'on retient généralernent de lui...

Dans certains Etats conternporains, la problérnatique du progrès de

I'Etat de droit restitue de nouvelles perspectives à I'idée d'un pouvoir
judiciaire, notamrnent lorsqu'il s'agit de sotunettre I'Etat lui-même au Droit.

En Mauritatrie, et pour I'hettre - le cas de ce pays n'est pas uniqtte - la

situation de la justice ne saurait être mesnrée à I'autte d'tttte interprétation

maxirnaliste d'un principe depuis longternps relativisé €t, potlr certaius

coruants doctrinaux tel celui du marxisrne-léninisme obsolète. Mais quid des
perspectives pour I'indépendance de la magistrature ?
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Plus concrètement, I'enjeu du statut de Ia justice se sitr.te à ttn atttre

niveau, pltrs rnodeste, celui du traitement à réserver au service public de la
justice.

A défaut d'être un pouvoir introuvable et pour beattcottp indésirable,

I'appareil juridictionnel doit-il, dans ses relations avec le pouvoir politique,

bénéficier d'un régirne particulier lui pennettant de réaliser ce qui est dans la

tradition libérale I'essentiel : I'indépendance de la rnagistrature et des juges ?

Cette indépendance étant entendue de façon relative, comme une prérogative

octroyée par le pouvoir politique et en toute hypothèse sottmise à la loi. Le

régirne constihrtionnel Mauritanien consacre I'indépendance du pottvoir
judiciaire. En ce domaine, le rnimétisme a largement exercé son inflttence

tant dans les principes que dans les mécanismes de garantie. Iv{ais il faut

souligner ici qu'au-delà des principes proclarnés, la justice est dans la réalité

de ses relations avec le pouvoir politique un service subordonné et

étroiternent déperrdant... Cette dépendance étant une source supplémentaire
de dysfonctiorlternent de la justice, la politisation alirnentattt la méfiance dtt
justiciable à l'égard des tribunaux.

Certes, la Constitution consacre pour I'essentiel les règles techriques et

les mécanismes attachés à I'indépendance des juges : les procédés de

nomination, d'avancement et de discipline sont institués sinon libres de tottte

ingérence du pouvoir exécutif, du rnoins de nature à lirniter les fluctttatiotls
politiques, I'inarnovibilité des rnagistrats, au tnoitts ceux du siège, est

recollllue. Et si le Président de la République, gardien de I'indépendance de

la rnagistrature, procède à la nomination, il est assisté d'un organisme

collégial le conseil supérieur de la magistrature.

il convient d'ajouter qne mêrne consacrés, les mécauistnes resteut

souvent ineffectifs ; compte terru du contexte politique, ils en arrivent à

renforcer eucore, jusqu'à la légitirner, la dépendarrce dtt juge : il en va ainsi

des dispositions constitutionnelles confiant la garde de I'indépendance de la
justice à un chef de I'Etat... bénéficiaire d'une coucentration des pottvoirs,

autrement plus étendus que ceux recolulus à trn arbitre. L'existence d'ttu

conseil supérieur de La magistrahrre ne change en rien cette situation

s'agissant d'un organisme consultatif dont la composition est plus politique

que corporative. Quant aux nominations à des ltauts postes de la justice,

elles consacrent souvent Lur cursus au sein des instauces de I'Etat ott du parti.
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Il en va de même de la sotunission du juge à la loi en laquelle on

convient de trouver une protection de son indépendance. Est-il besoin de

rappeler que, colrpte tenu des conditions de son élaboration et du système

politique en vigrreur, la loi apparaît comlne I'expression de la volonté du chef

de I'exécutif ; il n'est d'ailleurs pas rare que la fonction législative soit

pnrernent et simplement confiée au chef de I'Etat, le Parlerneut se bonlant à

avaliser en quelques jours les mesttres ainsi édictées.

Certes l'évolution du systèrne politique Mauritanieu avec I'intégration

du pluralisrne, est une dormée uonvelle de la vie politiqtre et du régime

colstihrtionnel de nahrre à poser eu tennes différents la question de la place

de la justice en Mauritanie. Il convierrt bien sûrr de lle pas accorder

d'excessives vertus à ce changernent ni d'y placer des espoirs détnestrrés.

L'expérience rnontre que la rnise en pratique d'utt systèrne de partis rnultiples

n'exclut pas la persistance d'nn régirne monacratique oir le chef de I'Etat

détient I'autorité suprême et fait peser une ilrenace sur I'indépendance de Ia

justice(l). Toutefois, cette évolution rnérite attention puisqu'elle dénote,

nolens volens, rure évolution du disconrs des gottventauts et de I'idée qu'ils

se font dn pouvoir. On pent peuser que ces innovations, en intégrarrt les

citoyens dans le jeu politique, pennettront de dontter tllle plus grande

effectivité aux rnécanismes coustitutionnels et juridiques, mécartistnes et

règles qui en toute hypothèse, ne pawiendrout pas à asstlrer I'irrdépendance

des rnagistrats que s'ils s'appuient sur I'attitude des juges tant il est wai que

I'indépendauce de la justice est aussi une affaire d'hotrunes...

( l ) l-.a toi ntq+-o l2 du 17 .O2.lgg4 a apporté néanmoins d'importantes modilications en ce sens.

Mais il faudrait supprimer la possibilité donnée par l'article 7 alinéa 2 de cette loi au président de

Ia Cour Suprême de faire des obsen'ations ou des recommandations aux nragistras dans la

mesure où c'est ce même président nommé par le pouvoir esécutif qui les note (article 25). Enfin

il faut accorder les textes avec la pratique ! Les mutations des magistrats du siège inten'enues le

30 Juillet 199{ ont été opérées hélas en violation des dispositions du statut relatifau principe

d'inamoyibilité (article 8). Etles ont été priscs à la scule initiative du ministre dc la justicc sans

l'accord préalablc dcs juges concernés.
Il faut dônc que les hommes acceptent de porter I'habit taillé avec une certaine ambition par le

texte nou\eau pour que I'indépendance puisse avoir une signification.
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Conclusion du Chapitre I

(lère PARTIE)

La justice rnauritanierlre peut et doit reconquérir sa crédibilité pour

redevenir I'institution qui sécurise le citoyen mauritanie désorienté par le

bouleversernent de son uuivers culturel. Mais il n'est point dotttettx qtt'elle

connaîtra pendarrt longternps erlcore les difficultés que dresse devartt elle le

pluralisrne source de cornplexité et d'incoltérence. Et potlr I'ltettre, oll

constate un synchrétisrne ressernblant à urte juxtaposition satts persorrnalité

qu'à uue synthèse créatrice et c'est ce qlle ïlous essa)'erons de dérnorrtrer à

présent à travers le caractère cotnposite du systèrne juridique.
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Chapitre II

Le caractère composite du système juridique
m au ritan ien

L'analyse du système juridique rnanritanien fait apparaÎtre

I'existence de plusieurs ordres nonnatifs. En réalité, cette coexisteuce est

une colnpétition, ut't colrcours, une ril'alité sur les différerrts dotnaitres, les

. différentes régions, les droits rivalisent, se superposettt, laissent des vides.

Les coutrats, surtOut dans le monde ntral, Seront, selon le caS, régiS par le

droit rnodeme des codes ou par le droit musulman ou par un droit cotttutnier.

Il y a de quoi perturber la vision unitaire et hiérarchisée à laquelle est

. habitué le juriste de droit rnodeme. On ne s'étorrnera pas de voir coexister,

dans d'autres dornairres, le droit musuhnan codifié err rnatière de statut

persomel et les pratiques patriarcales, contra legern ceftes, tnais constituant

un véritable ordre juridique parallèle et couculreltt, avec toutefois cette

réserve que le droit rnusulman, rrotamment en matière de statut persouuel, a

ule vocation générale et irnpérative et que sa mécounaissance est tout de

mêrne urle grave atteinte à I'ordre juridique légal, gravité qu'il est diffrcile de

masquer en se contentant de dire que la société est composite et qu'elle obéit

à plusieurs systèrnes.

En ce qui nous collcente, et dans la perspective qui est la rtôtre ici,

llous llous proposons d'envisager la question à la lurnière dtt double éclairage

suivant : le problèrne des sollrces du droit en Mauritanie est un problèrne

complexe (Sectiou 1) ; le droit de type occidental, sans être entièretnent

dominant, exerce une dyratnique hégérnonique (Section 2).
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Section I - Le problème des sources du Droit

La configuration de la société mauritanienne est caractérisée par

une profonde hétérogéuéité. Nous n'avançons ici ni ttne figrre de style ni ttne

lapissade car les choses sont bien plus cornpliquées qtt'il u'y paraît. En fait,

la société est traversée par deux ligrres de brisure, I'ttne est apparente et

I'auhe masquée :
tne première ligne de brisure singularisant des classes sociales antagoniques

;une seconde ligre singularisant des sociétés différentes.

La prernière ligre rr'a rien de spécifiquetnettt rnattritanieu. C'est la

ligrre habituelle traversarrt les sociétés de classe, elle distingtte des cottches

et classes sociales relevant du mêrne ordre temporel : celui de rnodes de

production et de représentations idéologiques différentes.

La seconde ligrre elle, est spécifique à la Mar.rritanie, elle distingre

des sociétés relevant d'ordres temporels différents : la société "capitaliste"

modeme est celle du yyème siècle, et une société ntrale relevant de

rnodèles ancestraux. Ces deux lignes ne sont évidernrnent pas clairement

défînies, elles peuvent s'interpénétrer. Un petit fsll2htt) vérrérant tlll

marabout, relève manifestement de la seconde lipe de brisure, mais exploité

par gn grand propriétaire foncier, il est intégré à la prernière ligrre. C'est dire

que notre présentation n'est qu'une schérnatisatiott d'ttne réalité cornplexe.

Nous ne nous proposolls pas ici d'ert présenter tllle esquisse(2). Notts

sigralorrs senlement ce phénornène qui comtnande dans ttlle très large

mesure la rnultiplicité des représentatiorrs idéologiqtres et partant, des

référentiels j uridiques.

C'est-àdire agricul teur.
Nous nous contentons de signaler brièr'ement la chose d'autant plus que cette juxtaposition

d'ordres temporels différents se résout en pratique. dans le cadre de l'analyse habituelle de la

stratification sociale ; la référence aus modèles idéologiques ancestraux est d'abord le fait

des classes incultes et déshéritées.

( l )
(2)
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Le problèrne des sources du droif en Mauritanie porte I'ernpreinte

de la cornplexité des stnrctures idéologiques et politiques de la société. Nous
proposot'ls de la constater à travers notre hypothèse de systèrne de sources
parallèles (paragraphe 1), cette rnultiplicité de sources étarrt constitutive
d'une certaine fluidité du droit judiciaire, plus précisérnent d'ture crise de

I'appareil judiciaire (paragraphe 2).

Paraqraphe I : Un système de sources parallèles.

Nous sornlnes elr droit de llous poser une question angoissatrte. Une

question en vérité, soit naive, soit terrible : qrt'est-ce qtle le Droit en

Mauritanie ? Nous avons toujours tendance à répondre plus ott moins

invariablernent, pétris que nous étions du positivisrne : "tnais c'est toute

nonne générale et impersomelle produisant urt effet erga olntles...". Bien

mieux, fonnés à l'école juridique frarrçaise classique, notls avions une

tendance plus ou rnoins avouée à faire du droit et de la loi des synorl)/lnes

presques parfaits avec une place laissée avec réticetrce et cottdescertdarrce à

la coirtune, et dans une rnoindre ffresure, à la jurispntdence et certaines

autres catégories eltcore plus secondaires. Mais la source uaîtresse restait

bien entendu la LOI, vénérable et majestueuse, "règle juridique élaborée et

promulgrée par le ou les individus ayant dans I'Etat, le pottvoir suprêrne de

comrnandernent" . De ce point de vue, les règles juridiqtres prises darrs le

cadre de I'exercice du ponvoir réglernerrtaire - devetttl sotlrce

quantitativerneut prépondéraute du droit dans les Etats modenles - mêrne si

elles diffèrent fonnellement de la loi quant à leur élaboration et à I'atrtorité

qui les édicte, s'y apparellteut largement. Elles répondent - sotts réserve du

fonnalisrne sus-lnentionné - à la définition globale de la loi. C'est airrsi que

cette conception française a été introduite en Mauritauie, tton settlement

dans les cours magistraux des Facultés de Droit, mais aussi dans la pratique

judiciaire et plus généralernent juridique. Nous exigions du droit applicable

qu'il réponde à I'identité qui devait être la sienrre, qui lui était préétablie :

c'est-à-dire esserrtiellernent qu'il soit codifié et répertorié : constittttion, loi

organique, loi, décret, arrêté... En quelque sorte, il fallait que les sottrces dtt

droit répondent atx canons classiquement exigés eu la rnatière.

Notre esprit décidérnent obtus à force de se fixer sttr le réferentiel

français ne concevait qu'avec urle extrême répulsion I'hypothèse de
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I'existence d'un autre système de sources, fondameutalemetrt différent de

celui dont on llous assurait qu'il détenait le monopole de la création
juridique. La pratique juridique et en particulier judiciaire ne s'embarasse
pas des mêmes scnrpules. Il faut bien se rendre à l'évidence et constater

I'existence de nonnes irnpératives, sans doute encore plus puissantes que la

loi et la constitution.

On peut soit estirner que leur prise en considération par les

tribtutaux - censés appliquer le droit - constitue ulte violation caractérisée

de ce droit et s'indigrer de cette désinvolture à l'égard de Ia loi, soit estimer

que le recours à ces "nonnes", par son caractère systérnatique et répétitif et

avec le maxirnnm de "bome conscience", constitue un enrichissement dtt

système législatif rnauritanien et se comporter avec ces nonnes (qu'il faudrait

alors dépouiller des grrillernets) comme avec autant d'élérnents dtr droit

positif. De là à dire que le fait devietlt nonnatif, il n'y a qtl'tlrl pas.

Les exernples à citer ell ce sens sottt divers et inégalement

convaincants. Lorsqu'un droit irnpératif tèl que le droit du travail est

délibérérnent mécomru, la relation de travail est abandouuée à la loi du plus

fort et c'est là, sernble-t-il, la négation rnêrne de tout règlement ordomé et

coltrôlé : on arlra beau dire que le fait s'analyse ici en ttn phénornène de

domination éconornique ou sociale, ou cliercherait elt vain le signe de

I'existence d'un systèrne parallèle sous-jacerrt qui aurait ses propres prirrcipes

de règlernent. Mais ceci est déjà rnoins wai, ou l'a vu, lorsqtte la relation de

travail se double d'une relation farniliale ou d'uu rapport de dépendattce

obéissant à des règles propres, qu'on ne peut ceftes qualifier de juridiqtles atl

sens légal du tenne, rnais qui insèrent les intéressés dans ttt't réseau de

contraintes rnorales, sociales, économiques, tton seulement efficaces tnais eu

quelque sorte orgarrisé, stnrcturé. On hésite à parler ici de force obligatoire,

talt le tenne paraît appeler I'idée de contrainte juridique. Mais lorsque

certains états de fait trouvent ainsi leur raison d'être darrs des stntctttres

sociales plus fortes que le droit, enracinées dans les tnoettrs, disposant de

moyens de pression efficaces, n'est-il pas artificiel de parler seulernent de

fait contraire an droit ? Il serait plus réaliste de voir dans la relation sociale

telle qu'elle est vécue un rnode rron juridique peut être, rnais effectif

d'organisation sociale ou de règlement d'utt certain type de rapports

éconorniques.
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L'observation vaut à plus forte raison porr le statut persounel où la
non-application du droit est en réalité faitede pratiques illégales, dont
certaines constituent un véritable droit parallèle, un "contre-droit" organisé
s'appnyant snr les stnrctures patriarcales dans la mesure oÙr celles-ci
surviveut. Lorsque la fille est mariée contre son gré ou subit une ponctiott
sur sa part d'hérédité, on peut à conp sûr parler de violation du droit

musuhnan, seul habilité à s'appliquer. Mais-est-ce là wairnent du fait, un
"phénomèue Sauvage", utl "fait dissident" non intégfé au droit ?(l). La
tolérance du rnilieu à l'égard de ce prétendu fait, I'absence de sartction
juridique venant le contredire, I'ef[acement de la règle officielle sont autatrt
de signes que la structure farniliale traditionrrelle serl ici de support à toute
une constnrctiorr faite de règles, de pression, de cotttraintes qui tle se
prévalent pas de légitirnité juridique rnais de justifications morales et
sociales tout anssi valables pour le rnilieu intéressé. L' "iustitutiott" farniliale
apparaît ici avec ses organes, ses hiérarchies, ses irnpératifs économiques ou
autres, constifuée en un véritable "ordre" patriarcal régi par ses propres
"lois". Fait ou droit ? Faux problèrne, pent-être. Coututne corttra-legem,
bertes, rnais aussi ensernble orgarrisé, rnilieu réglant ltri-rnêrne le
gouvemement des hommes et des choses par de véritables nonnes
substituées à celle de la loi - le droit musuhnan codifié - ou etrtrallt en
cornpétition avec elle. Ainsi la régulation du jeu social pettt se faire par

divers canaux ; les voies parallèles, illégales ou paralégales qui ne sotrt pas
les moins efficaces. Les phénomènes de puissance, le poids de certaines
stnrctnres, farniliales, notarmnent, les conditions éconorniques ott cultttrelles
contribuent à urr agenc.elnent de relations qui sait à I'occasiolt se passer de la
loi, aller directernent contre elle ou créer de véritables nonnes de
substitution.

Dans une société où coexistent plusieurs étapes historiques,
plusieurs rnondes, tant srr le plan éconornique que social, ces rivalités et
courpétitions entre divers ordres organisés ue peuvent surprendre. Elles sont
dans la nature des choses d'une telle société et nous conduisent à penser qtle

le pouvoir nonnatif n'est pas Ie monopole du législateur que ce pottvoir
parvient à s'irnposer par d'autres lnoyeus que la contrainte juridique liée à
l'appareil d'Etat.

(1) J. Carbonnier, Sociologie juridique, p. 149-150.
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Ainsi la règle effective s'évade du droit formel pour trouver ailletrs
sa source et même sa légitimité. Ce serait une maigre consolation que de
persister à y voir du fait, de I'illégalité ou du "sous-droit" d'application
marginale(l). Lorsqu'un type de relation est régi par trne règle contra legern

mais effective, reçue très largement par le milieu, cette règle u'est pettt-être
pas du droit, au selts légaliste, rnais elle n'est ceftainetneut pas seulement dtl
fait sauvage et inorganique : elle constitue un ordre nonnatif rivalisant avec
I'ordre juridique ou se substituant à lui. Par la consécration sociale qu'il

reçoit, le fait se hansse au niveau d'un véritable systèrne organisé. On hésite
à dire système 'Juridique".

Une question centrale se pose ici : la violation répétée du droit, ott

son interprétation plus ou rnoins tendancieuse lte constituent-elles finaletnertt

pas ult ordre juridique nouveau, irnpératif, qui s'irnpose parce qtre le pottvoir

d'Etat I'applique régrrlièrernent ? Faut-il admettre que I'Etat ne pottvant

fonctiomer dans I'illégalité manifeste, une "nouvelle légalité" s'installe ? La
régrrlarité de I'usage ne confère-t-elle pas à celui-ci une "sacralité

légalisante" ? Hypothèses audacieuses saus doute... Après tont, la cotlnlme
constinltiomrelle, catégorie juridique du droit public européen est
respectable et étudiable. Urr droit public nouveau se crée, el'l marge dtr droit
écrit.

(l) J. Carbonnier, Sociologie Juridique, p. 153. Selon I'autcur. les phénomènes infra juridiques ont
ordinairement pour siège non pas la société globale mais dcs fractions de population. dcs groupes"
plus ou moins étcndus. dcs "sous-culturcs". L'infra-juridique serait lc signe de cultures
marginales pratiquécs par des groupcs particulicrs mal intégrés dans la société globale. Ces
remarques ne valent ér'idemment pas pour les phénomènes constatés en Mauritanie qtti ne sont
nullement marginaux.
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On peut le considérer moralernent contestable, politiquernent

inadrnissible, juridiquement rnonstnreux, il- demeure concrètement présent.

L'attihrde de la doctrine à son égard ne pouvarrt être que de s'en féliciter ott

de le déplorer. L'attitude du militant de la dérnocratie, celle de le cornbattre.

C'est ainsi que tlous colnprenons cette observation de M. Albert BRIMO :

"Dans nos sociétés contemporaines organisées sous forme d'Etats

bureaucratiques et planifiauts, un lien étroit est établi entre I'Etat et le Droit,

le Droit apparaissant le plus souvent comme tur produit de la volonté d'Etat.

Mais mêrne dans nos sociétés étatisées, le problèrne du droit conserye tlne

certaine autonornie car, à côté de la loi fonnelle de la règle écrite. subsisterrt

des règles d'nu caractère extra-légal"(l).

On nous rétorqgera peut-être que M. BRIMO ne dorurait

waisernblablernent pas à ces propos la portée que nous lettr dounons. C'est

possible. Mais en rnatière de droit, et de snrcroît en Mauritanie, I'illégalité et

I'extra-légalité sont detx catégories superposées, I'une pouvaut cacher I'atttre

et tontes deux relevant de la mêrne 'Juridicité" ttonnative. C'est-à-dire

qu'elles sont égalernent constitutives de sources dtr droit avec le droit

codifié.

Mais cette multiplicité des sources et sou caractère aléatoire et

fluide n'est évidemrnent pas sécurisante, car ut'l colnmerce juridiqtre attssi
peu rigoureux l'te peut qtferttraîtter la crise de I'appareiljudiciaire.

(1) Brimo A. : les grands courants de la philosophie du droit et de l'Etat. Paris. 3ème éd. A. Pedone-

1978.  p .  l l .
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Paragraphe 2 :  La cr ise de I 'apparei l  judic ia i re.

La fonction première de I'appareil judiciaire est de "dire le droit".
Or avec ur systèrne juridico-politique aussi subtil que le système
mauritanien ot'r la frontière entre le droit et le non-droit est si mottvante, il est
évident que le systèrne judiciaire porte la trace de cette terrible irnprécision.

L'institution judiciaire connaît aujourd'hui utte triple crise : crise de
confiance tont d'abord, aucun justiciable ue s'y présente en pensant que la
régularité de sa situation sera appréciée par rapport au seul droit applicable,

aucrm verdict rnêrne conect n'échappe à la suspicion de partialité , crise
d'autorité ensuite, les décisions judiciaires ne sont que très raremeut
exécutées en raison de la résistance des justiciables, de I'intervention des
pouvoirs publics ou rnêrne de I'abus du sursis à exécutiort ; crise de légitimité
enfin, de plus en plus sourde, le sentirnent que notre justice est arbitraire et
que ses décisions toutes revêtues qu'elles soient de la fonnttle exéctttoire ne

sont pas légitirnes. La tentation est alors grande de se faire justice soit tnême

on d'ernpmnter d'autres voies dê règlernent des différends.

De fait, I'arnbigriité de I'autorité judiciaire en Mauritanie s'explique
d'abord par le fait que dans la représeutation populaire, il sernble largetnent
inconcevable d'irnaginer que I'appareil judiciaire frt indépeudattt dtr reste de
I'appareil d'Etat. Trente six ans après Ies irrdépendal'lces, on s'aperçoit
toujours que I'indépendance de la justice à l'égard du pottvoir politiqtle ne

sernble pas forcer Ia conviction unanirne de la classe politique, tnême s'il est

consacré presque par toutes les constitutions. Il est en tottt cas révélateur

d'observer qu'en règle gérrérale les "conteutieux politiques" n'ellcolrtbrerrt pas

outre mesure les rôles des triburlaux.

il faut rroter cependaut que la défiance à l'égard de I'appareil
judiciaire n'est pas le rnonopole du monde politique. Elle est observable à
tous les niveaux, et elle est le fait de tous les justiciables, tradttisant ttne

crise grave et eutraînant ture certaiue rnargiualité de la justice "officielle". A

I'appareil judiciaire on préférera la recherclte de compromis, de

I'arrangement arniable, de I'intervention, des dérnarches infonnelles, de
I'arbitrage... perçus coilune autant de modes de règlernent des litiges, moins

hypothétiques.
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Certes, la profonde et grave crise de confiance à I'endroit de la

justice, n'entraîne pas totalement son coroHaire : I'effondrrement de I'ordre
juridique offîciel, rnais I'on doit constater que I'Etat de déliquescence

générale actuel des valeurs morales est particulièrernent irrquiétant.

La ftiite devant la justice ofiicielle, I'appel aux tecluriques de

I'arbitrage et du colnpromis, le recours aux procédés de règlernent des litiges

sur une base couturnière, ftirent et sont selon les cas, les rroyens utilisés par

les justiciables porlr échapper antant qu'ils le pertvent à I'intervention d'un

appareil judiciaire en crise qui du reste detneure rnarqué par la dyramique

hégérnonique du droit de type occidental.

Sect ion 2 -  La dvnamique hégémonique du droi t  de tvpe

La place particulière et érnirrente occupée par le droit dit

"lnoderne", e1 fait le droit de type occidental, dans I'ordre juridique

manritanien est I'nrr des principaux traits distinctifs dtt caractère cornposite

de cet ordre juridique.

Nons tenterons d'appréhender les domrées de cette question ell

utilisant un matériel non stricternent juridique car la matière déborde le cadre

du seul droit, pogr solliciter largement la sociologie et l'écottotnie politique.

Nous util iserons le concept d' "unité contradictoire"(l) pour

comprendre la société rnauritauieune, créatrice et réceptable de I'ordre

juridique (paragraphe I ) pour aboutir à I'hypothèse que le droit de qpe

occidental n'exerce qtt'tttte "dotninattçe"(2) apparente (paragfaphe 2), que

nous qualifions précisérnent de dynarnique hégérnonique.

(t) fèrnles quc nouJcnrprunrcns à MichelM|AILLE in Une introduction critique au droit. Paris-

Maspéro, 1976. p. 2j?. "Une formation sociate est toujours le lieu d'une unité. mêrne si celle-ci

est contradictoire, celte unité tant fondée sur la dominance qu'exerce I'un des modes de

production'.
(Z) 

-Cette 
notion de "dominance" citée par Miaitle M. op. cit. p. 237 pone en fait le cachet d'Althusser

(coexistence de plusieurs modes de production) mais la "loi de dominance" donne à l'ensemble de

la formation sociale considérée I'alture d'une "unité complexe à dominante".
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: La société : unité contradictoire

Dépassons le tmisrne facile selon lequel la société est un ensemble
hétérogène traversé par de multiples contradictions. C'est une évidence qtle
persorule ne conteste. Ce sont les conséquences de cette vérité sttr I'instance
juridique qui sont problérnatiques : entraîne-t-elle une superposition des
modes de production et partant, url morcellement de I'ordre juridique ? Ou
bien la stratification sociale et sociologique n'aurait-elle pas de conséquence
notoire au plan de I'instance juridique qui serait caractérisée par la
dornination d'nu cer-tain type de droit doté de la même puissance que le
mode de production qui le sous-tend ?

Int erro gat i ons fon dam en t al e s

Il n'est pas évident pour nous que le droit de type occidental,

rnalgré son caractère irrdubitablernent hégérnonique, dévorattt, pratique et

opératiorrnel, prédomine aussi netternent. La "dominattce" serait apparente.

Paraqraphe 2 :  Dominance apparente du droit  de type occidental.

La "dominance" pour nous n'est qu'apparente pottr deux raisorts

essentielles.

L'accumulation du capital en Mauritanie, sorts fonne prir'ée otl

étatique, ne sernble pas évidente. Le pays ne couuaît aucull effort

d'industrialisation conséquente dû à la défaillance du sectettr prir'é peu

rnotivé (plus tenté par la spéculation directement rentable), att manqtle

d'envergnre des projets pris en charge par I'Etat et à une ftlite énonne de

capitaux que nous ne solnmes pas eu mesure de chiffrer rnais qui notls

semble considérable( I ).

(1) Bien sûr les réalités sont beaucoup plus complexes. On peut nous rétorquer que de grands
ensembles industriels ont \u le jour. Mais nous estimons que l'Etat a bcau être le prernier
emplol'eur de maind'oeuvre, la nature du dér,eloppcment eNcentré et dépcndant n'atttorisc
aucune accumulation du capital et qu'au contraire la paupérisation absolue dcs larges masses
populaires est un fait patcnt.
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La dornination incontestable du rnbde de production capitaliste n'a
que peu d'effets inducteurs au plan éconornique, ne se rnanifestant le plus

souvent qu'au niveau de sa sirnple reproduction idéologique par mirnétisme.
En conséquence, la rnodemité est beaucoup plus fonnelle que réelle, le droit
de type occidental et libéral n'exerçant de "dorninauce" qu'apparente.
Apparence due à son vaste charnp opératoire.

Mais répétons que cette conclusion de la "domittance apparettte",

nous la tenions pour hypothèse hauternent probable. Il est quand même pottr

le rnoins trop tôt pour affinner que la dominante dans la dynarnique

historique rnauritanierrre est déjà celle du droit de type occidental. Nous

essaierons de le prouver en moutrant qu'il y a absence de rationalité dans la

stnrcture idéologique dorninante et en proposant la thèse de la dynarnique

hégérnonique.

A - Rational i té et i rrat ional i té dans I ' instance iur idique

Notrs considérous elt effet, d'une part, que I'instance juridique

n'est qu'nn aspect de I'instarrce idéologico-politiqne, et d'autre part, qtte le

droit de type occidental se caractérise essentiellement par sa ratiorralité

inteme. Or, la société rnauritanienrre derneure, nous semble-t-il, el'lcore

largetneut dorninée par des structures idéologiques irrationnelles.

Une dominante rationnelle occidentale nous paraît dans ces
conditions diffîcile à adrnettre. La dornination du droit de 6pe occidental
luous paraît donc d'autartt plus discutable.

Mais il faut bien s'entendre sur ces coucepts de ratiottalité et
d'irrationalité afin d'éviter toutes les équivoques possibles. La rationalité
caractérise, avons-nous dit, anssi bien Ie droit de type occidental que

I'idéologie du mode de production capitaliste et que nous avons opposé à
I'irrationalité des stnrchrres idéologiques distingrrant eucore la société
mauritanielrle.
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Il est en effet désonnais établi que la Loi en tant que norrne

législative suprême n'est pas ut concept anhistorique et abstrait comrne la
présentait traditiomrellement la doctrine classiqus(l). fs loi, nonne suprême,
générale et impersonnelle, expression, semble-t-il de la volonté générale, la

loi égale pour tous et aveugle contre tous, ne répond à toutes ces qualités

que grâce à sa ratioualité. Urre rationalité forgée par les grands idéologues

de la Révolution Française, en même temps qu'ils forgeaient le cercueil de

I'Ancien Régirne et de la dispersion juridique du mode de production

féodale, cristallisée dans la rnultiplicité des coutumes régionales. La LOI

avec un grand L est d'abord une constnrction philosophique et doctrinale de
la bourgeoisie arrti-féodale qui avait besoin d'un instnttnetrt d'égalisation de
la société par suppression des vestiges de la féodalité. Seule la Loi générale

et impersorurelle pouvait jouer ce rôle. Et à bien des égards, I'illustre

Déclaration des Droits de I'Homme et du Citoyen est eu même ternps
I'expression sqffiée de la Raison intemporelle et ttn hyntre à la loi.^ 

trt
Le capitalisme installé par la bourgeoisie révolutionnaire a sa

rationalité; la LOI (avec les athibuts que'noris lui connaissons aujourd'hui) est

née avec lui. Le capitalisme est centralisateur, monopoliseur, compl'esseur,

précis, compétitif, aveugle, en un mot, il est rationnel. Les mêtnes qualificatifs

sont valables pour la LOI. C'est-à-dire que la LOI, au sells historique et

doctrinal français (et qui est son seils courant ell Matrritarrie)(2) y est

d'introduction récente. Elle u'est pas appartle du fait de llos propres

contingences sociales et historiques.

A I'opposé, nos stntctures idéologiqttes trationales restettt encore

largement influencées par I'irratiorrnalité, pour une gtande rnajorité de la

population en tout cas. Les coutnrnes auté-islarniques, la rnaraboutisme, les

superstititions, la perception populaire rnême de la religion, sout atttant

d'élérnents puissants dans I'irrationnel et alirnentant celtri-ci.

"Les avantages de la loi sont tels que dans la plupart des civilisations. le domaine de la coutume

s'est amcnuisé au proht dcs règlcs légalcs". Mazcaud lcçons de droit civil. Paris. Montchrestien
semc éd. 1972. p. I  I  l .
Et nous sommes en train de montrcr qu'il nc dcvait pas en être ainsi.

( l )
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B - Absence de clomination nette mais dvnamique hégémonique

Faut-il dans ces conditions conclure que la dornination (qui

n'appartient pas, avons-nous dit, au droit de type occidental) appartiendrait à

"ce qui reste", c'est-à-dire aux usages et coutrttnes et aux prescriptions du

droit musuhnarr ? Certainemerrt pas. Pour les rnêrnes raisous que celles nous

ernpêchant d'affinner catégoriquernent la domination du droit de fype

occidental, nons ne pouvons pas répondre francltement à la question. Nous

en arrivons par conséquent à la conclusion provisoire suivante : il n'y a pas

domination nette du droit de type occidental et libéral, tnais dynarniqtre

hégérnonique de çslui-si(l), ayant vocation à supplanter ott à rnarginaliser

I'ordre couturnier et I'ordre rnustrlman, sans y pan'ettir totalernertt. Ces dettx

demiers ordres juridiques, peu opérationrtels, sotrt ittcotttestablernent ell

perte de vitesse, mais ils ne sont pas morts.

(l) Puisqu'il est te droit de la société construite avec les mo)'ens de l'Etat, par le pouvoir politique.
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Conclusion du chapitre-I l  (1ère Part ie)

L'analyse du cas mauritanien, quoi qtt'il en soit, conduit à des

constatations qui remettent ell cause la théorie classique des sonrces dtt droit

: diversité et nou pas cohérence, éventail et non pas hiérarchie, ce qui peut

expliquer qu'à certains niveaux un des droits en compétition ne soit pas

appliqué sans que la cohérence de I'ensemble en sottffre, dès lors
qu'intervient un autre ordre de valeurs et de règlernent. C'est artssi la

confinnation de I'irnportance des sources nott fonnelles et extra-légales du

droit. Il faut peut-être voir dans toutes ces dorurées I'origine profonde d'une

certaine dévalorisation de I'idée de légalité, de légalisrne et d'atttorité de la

loi qui nous paraît être un aspect non négligeable dans Ia présentation des

sorlrces du droit dans I'actuelle Mauritanie.

La coexisterrce d'ordres parallèles se traduit parfois par la violation

de la légalité : ainsi lorsque, en rnatière de statut persounel, le droit

rnusulman s'efface devant I'ordre patriarcal, ainsi lorsqtte la relation de

domination évince le droit du travail. Il y a certes des cas ot\ il serait difficile

de parler d'illégalité : ainsi lorsque la coutume contintte à régir certains

secteurs contractuels en ignorant à la fois le droit mttsultnau et le droit

modeme. Mais lorsqn'un des ordres juridiques s'est vll recoruraître

officiellernent une vocation générale, tel le droit musulmatt, en rnatière de

statut personuel, c'est violer la loi que d'y substituer d'atttres principes de

solutions. Reconnaître un pouvoir nonnatif aux faits dissidents, voire
"sauvage", n'y change rien. En fait, il apparaît que Ia préoccttpation légaliste

n'est pas prédorninante dans I'actuel système mauritanien et qu'on s'y

accoûrmode volontiers de situations qui ailleurs ne lnallqtleraient pas de

soulever des recours contentieux. Il est toujours utile qu'un citoyen, qu'utt

plaideur puisse ou veuille combattre pour la stricte applicatiorr du droit, car

le respect lnêrne purernent fonnel du droit est uu rernpart indispensable
contre le danger arbitraire ou d'incohérence. Toutes Ies fois que la

compétition entre ordres juridiques rivaux se traduit par la substitution de

I'ur à I'autre au mépris de la volonté fonnelle du législatettr - ce qui est, ott

I'a vn, parfois le cas - il y a atteinte à I'autorité de la loi et dépréciation de

I'idée de légalité dans la société. Aplus forte raisorr, lorsqu'un corrflit est

hanché selon la loi du plus fort, au rnépris de tottte règle. Cette
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dévalorisatiorr de l' idée de légalité, le fait que la questiorr ne soit pas

soulevée devaut les tribunanx ni posée en doctriue, sauf peut-être par les

avocats, traduisent ur dangereux désintéressemeut ellvers des principes qui

sont pourtant nne conquête des temps modemes et qui sont d'ailleurs

offrciellernent reçus dans les stntchtres juridiques du pays(l).

Il est évident que les théories du droit flexible ou fluide ne
peuveut légitirner de telles déviations.

La diversité des ordres juridiques nonnatifs ne prône certes pas

I'illégalité ou l'éviction de toute préoccnpation légaliste. Mais elle devient
rure hypothèse pleine de dangers si elle accoutume le corps social et les
homrnes de pouvoir et de loi à prendre des accornodements incornpatibles
avec I'autorité de la nonne juridique.

Quelles que soient les séductions de I'hypothèse d'ttrl droit fondé
principalernent sur les faits sociaux, il doit derneurer posé que daus toute
société oir existe la loi écrite, celle-ci ne peut être délibérérnent et
impunérnent mécomue saus péril rnajenr, tant sout imprévisibles ou trop
prévisibles les conséquences d'un tel engrenage(2)

( l )
(2)

A la fois dans la constitution actuelle et dans les principes du droit public en vigucur.
Assurément I'enjeu est variable selon le cas. Il est plus grar.e dc nréconnaîtrc les libcrtés publiques
ou une règle de procédure pénalc quc dc tolércr lcs mariagcs forcés. Mais srr lc plan dcs
principes, toute accoutumancc à la r.iolation du droit préscntc un égal danger. c'est la porte
ouverte à tous les abus.
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Chapitre III

Le rendez-vous manqué entre iuge musulman
et droit moderne

Après deux décennies rnarquées par un dualisme plutôt teinté de
modentisrne (Section 1), on rrote en Mauritanie une volouté d'adapter tant
bien que rnal la justice à la vie socio-culturelle du pays (Sectiort 2).

Section I -  Dual isme à dominante moderniste (1960-1983)

Au lendemain de I'indépendance, la prise en compte des héritages

précolonial et colonial conduit à I'adoption d'uu droit dualiste qui est

cependant marqué par I'influence prépondérante du droit modenre.

Deux sites d'observation retiendront particulièretnent notre

attention : I'organisation judiciaire (paragraphe 1) et la fonnation du droit

(paragraphe 2).

Parasraphe 1 - SON INFLUENCE SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE

En matière d'orgarrisation judiciaire, Ies lois de 1961 et 1965

collsacrent Ia coexistence de detx types de juridictions : les juridictions de

droit musulman et celles de droit modenre (tribunaux de cadis, juridictions

de prernière instance, juridictions du travail, tribunal supérieur d'appel, Cour

Crirninelle, Conr Suprêrne). Honnis les tribunaux cadiaux oùt settle la règle

islarnique s'applique, toutes les autres juridictions sont sottmises à une

double organisation inteme. C'est ainsi que chaque juridiction de prernière

instance est divisée en deux chambres : une chambre de droit mttsttltnau et

une charnbre de droit rnodeme. Cette dualité fondée sur Ia spécialité des

droits applicables se retrouve au niveau de I'appel et de la cassation. Les
juridictions de droit musulman ont théoriquernent une cornpétence de

principe en matière civile et cornrnerciale. En réalité, l'importance des

matières soustraites à cette compétence révèle le rôle premier jotré par les
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juridictiorrs de droit rnodeme. Ainsi, le législateur confie à la jtrstice

modeme le règlernent des litiges qui rnettent en jeu I'adrninistration, les

questions relatives aux techniques et engins modemes, celles relevarrt du

sectetr modeme des échallges marchands, les affaires relatives atl droit

intemational privé et certains problèrnes mettant en jeu la sortveraineté de

l'f,121(1).

Le dualisme à dominante modemiste qui caractérise I'orgauisatiott
judiciaire se retrouve lorsqu'on observe le contenu des différentes brancltes
du droit(2).

Paraqraphe 2 - AU NIVEAU DES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT

Parallèlement à la persistance de I'influence du droit mttsttlmatt

dans des matières telles que le droit civil (état des personnes, famille,

snccessious) ou le droit cornrnercial (par exernple les activités des

boutiquiers qui échappent à la rationnalité cotnmerciale modeme),

I'ensemble du droit est marqué par I'ernpreiute tnodemiste. De nombreux

codes antérieurement applicables en Afrique Occidentale Française (A.O.F.)

sont reconduits sinon légèrernent amendés après I'indépendance (code dtt

corunerce, code du travail...) jusqu'au code pénal, ce qui pettt étontrer

lorsqu'on comraît la relation intirne qui urrit le droit pénal à la religi6l(3).

L'arsenal législatif et réglernentaire français est égalernent utilisé en droit

adrninistratif, droit financier et droit corrstitutiottnel, I'inflttence de la

Constitutiou de 1958 se manifestant dans les deux textes fondamentaux de

1959 et  1961.

(l) Article I du nouveau Code Mauritanien de procédure civile, commerciale et administrative.
(2) Cf Article de Mohamed Ould Salah, Quelques aspects de la réception du droit français en

Mauritanie. Revue mauritanienne de droit et d'économie (R'M.D.E.).
(3) Certes des réformcs inten'iendront ultérieurement (cf infra on notera égalenrcnt leurs lintites).
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Il faut remarquer tout de rnêtne
hors de son contexte d'origille ne se fait

que cette réception du droit français
pas sans quelque édulcoratiou, voire

suffit pour cela d'observer sonparfois une véritable dénaturatior-r. Il
application concrète.

L'ornnipréseltce de I'influence exogène ne pouvait pas cependant tte

pas entraîner de réactions à plus ou moins long tenne et qui pltts est, dans

ure République islarnique.

Diverses réfonnes récentes traduisent I'effort d'adaptation à la

Sharia.

Section 2 - Volonté d'adapter Ia iust ice à la vie socio-
culturel le du pavs

L'évolution récente du droit en Mauritanie traduit tur retottf eu force

de I'Islarn (paragraphe 1) qui derneure à bien des égards synbolique

(paragaphe 2). Ce systèrne hybride est générateur d'arnbigriité et

d'incohéreuce, rnais celles-ci résultent moins du processus d'africanisatiort de

la règle de droit que des hornrnes chargés de I'appliquer.

Paragraphe 1 - PREEI\{INENCE DE LA SHARI'A

Les années 80 marquent une volonté du pouvoir d'islarniser la
justice rnauritanieune. Ce retour à la tradition juridique islarnique est

généralement présenté comrne des plus naturels dans ull pays où I'lslarn

apparaît corune le syrnbole de I'iderrtité cultulslls(l).

(l) D'autrcs raisons. rarcncnt mcntionnécs par les anall'stcs senrblcnt pourlant avoirjotré: r'olonté
de rassurer les maîtres traditionnels à ta suite dc I'abolition de I'esclavage. clin d'oeil au financier
séoudien... enfin, I'lslam apparaît conme une source particulièrement féconde dc légitintité pour

des dirigeants (militaires) qui en manquent passablentent.
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Le droit pénal va ainsi être le premier domaine d'intervention du
législateur. Dès 1980, une cour criminelle est mise en place. Cette Cour aura
pour tâche d'appliqner les peines prévues par la ghan'a potlr ttn certain

notnbre d'infractiotrs : vol, crime de sang, tlsage de vin, fonrication. Le code
pénal et le code de procédure pénale sont remaniés en 1983. A la même
période, d'autres textes apparaissent dans des dornaines divers traduisant la

volonté d'adapter progressivement I'ensemble du droit à la Shari'a : réfonne

foncière et domaniale (1983), code de
administrative (l 984).

Enfin cette tendance est confïnnée de la façon la pltrs solennelle

dans le préarnbule de la charte constitutionnelle du 9 Féwier 1985 selott

lequel "l'Islam est la religion d'Etat et du peuple. La seule et uniqtte source

de la loi est la Sharia islatnique"(l).

Cotnrnent alors apprécier ces dispositions ?

Le professeur Moharned Ould Salah fountit d'utiles précisions : "...

Il faut cornprendre que le texte parle de source uniqtte de la réglemerrtatiott",

ce qui irnplique tout simplernent l'obligation pour le législatettr de se référer

quand il doit légiférer à la seule Sharia. Autretnent dit, la charia est

considérée corune I'rurique source rnatérielle de la réglementation rnais elle

n'est pas uue source fonnelle. Il faut l'intervention des textes précis potrr

mettre en fonne le contenu de cette Sharia (rnêrne si cette irtterventiott est

posée cornlne une obligation) sinon le constituant aurait fonntrlé son idée

corune suit : "Seules les règles de la Sharia sont applicables daus notre

PaYs"(2).

Dispositions reprises à nouveau dans la nouvelle Constitution de l99l toujours en vigueur.
In quelques aspects de la réception du droit français en Mauritanie. Revue Mauritanienne de droit
et d'économie no 5, Janvier-Juin, 1989, p.22.

procédtre civile corunerciale et

( l )
(2)
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Cette volonté de tnettre eu coufonnité le droit avec le Fiqh ne doit

cependant pas faire illusion : "... ces dispositions contienuent plus un
principe description, c'est-à-dire des propositions descriptives rendant
compte de rnanière synthétique des tendances de I'ensernble des normes
composant le droit positif qu'nne véritable règle juridique ou prirrcipe -

règle(t)

Paraqraphe 2 : RESISTANCE DU DROIT I\{ODERNE

Une analyse tant de I'organisation judiciaire que du cotttetttt dtt

droit laisse apparaître que le droit modenre résiste à I'assaut de la tradition
juridique islarnique.

A propos de I'organisation judiciaire, le professetlr Moharned Ould

Salah dira à juste titre qu" "au-delà du discours centré sur le cltattgetnent,

force est de constater que dans I'ensemble la réfonne de 1983 n'irrtroduit

aucnll bonleversement notable daus I'organisation j udiciaire rnatrritanisnns(2).

Il s'agit en fait d'un chaugement de sirnple tenninologie, par

exemple charnbre civile au lieu de charnbre de droit rnusulman ou cltambre

mixte à la place de charnbre de droit rnodente.

Le juge, par ailleurs, est tenu d'appliquer les textes antérieurs à la

réfonne rnêrne s'ils n'ont pas été rér'isés darrs urt sens cotrfonne à la Sharia.

C'est le cas des textes nombreur et divers comrne les codes du travail, des

donanes, de la route, les lois relatives aux assuraltces tnaritirnes et

terrestres...

Ahmed Salem Ould Boubout, Regards sur la Charte constitutionnelle du 9 Fér'rier 1985. Revue
Mauritanienne de Droit et d'Economie (Rr\.{DE) n" 2, Jeammaud, les principes dans le Droit
Français du travail. Droit social, 1982, p. 618 et suir'.
M. Ould Satah. Quclques aspects de la réception du Droit Français en Mauritanie. Rerue
Mauritanienne de Droit et d'Economie. op. cit., p./ 22.

( l )

(2)
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La persistance de I'influence du Droit modente se vérifie égalernent

dans le contenu du Droit.

Là encore, les réfonnes visant à islamiser le droit laissent pour le

moins perplexe. "En effet, au-delà de la rnultiplication des références à la

Sharia, les catégories de droit français continuent d'exercer une inflttence

souterraine mais réelle sur le législateur mauritanlisl"(1).

La panrtion du code des obligations et des contrats adopté en

Septernbre 1989 en constitue ulle bonne illustration. Celui-ci est tttte reprise

du code rnarocain lui-même inspiré du code tuuisieu, lequel a été largernent

influencé par Ie code français ressorti en grande partie d'tttte logique

rnodeme, si ce rr'est I'exclusion des contrats aléatoires et I'ttsttre, proscrits en

droit rnusulman. Le projet d'ordomance portant réglernentation bancaire,

approuvé le 12 Féwier 1988, est lui aussi très proche de la législation

française(2). On pourrait potrsniwe cette liste. Signalons sirnplernertt qtte

même dans le domaine du droit pénal, on observe une sirnilittrde avec la

législation française(3).

Si donc la Sharia est officiellernent deveuue "la settle et urtiqtre

source de la loi", Ia persistarrce de I' influence du droit français jttsqtre dans

les réfonnes liées à I'islarnisation dorure à cette recouuaissaltce une portée

plus symbolique et politique, que juridique. La dualité droit modeme - droit

musuhnan demeure nonobstant le fait qu'elle a êté gormnée offrciellernent

par I'ordomance porlant réorgarrisation de la justice. Certairrs ont d'ailletrs

pu se dernander si la réfonne n'avait pas eu pour effet de sttbstituer à tul

dualisrne à dorniuante modemiste un dualisrne à dorninarrte traditionnelle(l).

Ibid, n" 6, P. 83.
En la matière, les pays musulmans se montrent fort habiles pour contourner les règles de la

Sharia.
Cf M. O. Salah, op. cit., p. 72. On peut égatement rappeler que les peines prér'ues par la Sharia
(amputations, flagellation...) en vigueur après la réforme ont été rapidement abandonnées'
Maître Yarba et Ebetti, Mahfoud Ould Dcddach. M. Ould Salah. Rapport dc S1'nthèse dcs
journées de réflesion sur la justice. Rcrue mauritanienne de Droit et d'Economic. no {. Fér'rier-

Avril 1988. p. 3 l. Dans lc même scns A. Ould Bouboul estime quc "... la distinction droit
moderne - droit nrusulrnan sous-tcnd cncorc aujourd'ltui le droit positif mattritanicn. nrênrc si la
part du droit musutman s'étend dc manièrc inexorable. au moins pour ce qui concerne le droit
prir'é, le droit public semblant échapper. par essence. pour une large part à I'islamisation in

Engclopedie Internationale de Droit, fascicule Mauritanie, Hambourg. 1990.

( l )
(2)

(3)

(4)
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En réalité, ce ne sont pas ces divers mixages droit modeme - droit
musuhnan qui gênent le plus la justice mauritanienne ; on vient à ce sujet de
souligner la cornpatibilité de nombreuses dispositions des deux systèmes
juridiques à travers divers ssdss(l). Au-delà de la règle de droit, ce sont les
hommes chargés de son application qui sont au coeur du problème ou du
moins la cause.

Paragranhe 3 : LE PROBLEME HUMAIN

Dans le volet des réfonnes des arurées 80 tendant à généraliseer
I'application de la Sharia, une ordonnance portant refonte du statut de la
magistratrue est adoptée dès 1981. Un corps judiciaire est institué, résultant
de la ftlsion du statut de la rnagistrature et de celui des cadis. Or, panni ces
derniers, nombreux sont ceux à n'avoir reçu qu'urte fonnation elt droit
musuhnarr... alors qu'ils vont être appelés à appliquer un droit largement
influencé par les techniques occiderrtales. Cette absence dhomogénéïté dans
la fonnation d'origine conduit à une grande confi.rsion, chaque rnagistrat
interprétant à sa façon les rnêrnes textes.

L'trn d'eux rend bien cornpte de cette situation : "... oll a entrepris
de réorganiser la justice €t, dans I'euphorie, les auteurs n'ont pas
suffisamrnent réfléchi. La démagogie a pris le pas sur Ie bon sens et la
pnrdence. On a procédé à des recnrternents rnassifs tous azimuts, sans
fonnation préalable, de nragistrats qui ont été placés irnrnédiatement à la tête
de juridictions et mêrne des cours... Pour une rnntation de ce genre, qui ne
doit être perceptible qu'à long tenne, il fallait observer la pmdence et la
lnesrlre.

(1) Le caractère général de la Sharia permet une multiplicité d'approche. En outre. au nom du
principe "la nécessité peut justifier la violation de la loi", il est possiblc de maintenir, par
nécessité impérieusc certaines dispositions théoriqucment contraires à la Sharia. ce qui proule la
possibilité d'ouvcrturc du droit musulman.
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La bnrsquerie dans un secteur aussi sensible que la justice, ne peut avoir que

des conséquences fâcheuses... il se pose donc la question de la

spécialisation des magistrats. On n'a pas tenu compte de cette spécialisation
pour procéder aux affectatious. On a placé sans faire la part des choses,
dans les chambres rnixtes, des magistrats qui ne maÎtrisent ni ne conttaissent
les matières de leur cornpétence, parce qu'ils tt'y ottt pas été préparés"(l).

Ainsi, lorsqu'intervient un conflit entre les textes en vigueur et leurs
convictions religieuses, ces magistrats opteut pour celles-ci ce qui entraîne
une jurisprudence des plus fluctnantes et ce qui peut égalernent aller jusqu'au

déni de justice(2)

Les problèmes les plus aigus apparaissettt avec les cadis âgés qui,

sonvent au poste à I'intérieur du pays, ne collnaissent que le stattrt personnel.

Notons cependant qu'il existe anssi des juges musultnans très ottverts, le

problème qui se pose étant I'interprétation du Coran dans son esprit et non

dans sa lettre.

A la suite des réfonnes de 1983 étendant I'application de la Sharia,

plusieurs de ces juges traditiorrnels ont défendu la thèse selon laqtrelle le

législateur avait irnpliciternent abrogé tous les textes antériettrs non issus de

la sharia(3).

Tandia Youssoufi. lc Pcrsonnel et les ausiliaires de la Justice. Rcnte Mauritanicnne de Droit et
d'Economic. no 4, Fér'ricr-Ar,ril 1988. p. 26.
Un avocat citant I'exemple d'un juge refusant de statuer sur Ia demande d'un couple belge
demandant I'homotogation d'un divorce par consentenent mutuel. pour motif de mariage
entre mécréants. (A la suite de I'intervention du président de la Cour Suprôme, un juge a
finalement homologué cette requête).
Voir précédemment quelques arguments pour contester cette thèse.

( t )

(2)

(3)
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Cette prise de position a rapiderrent conduit à une situation
doublernent dangereuse : remise en cause du principe de sécurité juridique,

les contradictions répétées de jurispnrdence sapant le fondernent de tottte
prévisibilité juridiqne et atteinte au principe de séparation des pottvoirs, le
juge ne pouvant rejeter certaines règles encore en vigueur pour lettr en
substihrer d'autres qu'il estirne plus confonnes aux aspiratiorrs de la société
au risque de sortir de sa fonction qui est I'exécution de la volonté générale

telle qu'elle s'exprirne à travers la loi.

Aussi le législateur a-t-il été obligé d'intervenir pour redresser la
barque de la justice qui était sur le point de chavirer"(l). Par I'ordollnance
86.103 du ler Juillet 1986, il a définitivement clarifié la situation en
précisant que "tout magistrat qui reftlse d'appliquer les lois et règlernents en
vigueur est révoqué d'offîce par décret sirnple sur rapport du rninistre de la
justice" (article 32).

Par-ailleurs, il a rétabli des
élevant le rtiveau de fonnation et en
une période probatoire de septans
juges.

conditions de recnttetnent sévères erl
sournettaut les magistrats stagiaires à
avant d'être éventuellement nommés

(l) Tandia Youssoufi. op. cit.. p. 26.
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Conclusion du Chapitre3 (1ère Part ie)

Dans un pays otr I'Islam est à la fois religion d'Etat et fondement
du pouvoir politique et oir la tradition islarnique est source de légitirnité, le
droit et la pratique judiciaire peuvent-ils faire abstraction de I'enviromement
et rester insensibles à I'idéologie qu'ils ont pour rnissiou de préserver et de
reproduire ?

Vu sous cet angle, cette volonté d'adapter la justice à la Sharia

ne ferait qu'exprimer la nécessaire irnbrication de I'idéologie et du juridique

et serait donc dans I'ordre nonnal des choses.

Par ailleurs, dans une société cornposite oir existent des rnodes

de production différents, I'ordre juridique rnodente, irttitnernetrt lié au mode

de productiorr capitaliste, peut-il préterrdre à la régulation des sectellrs noll

intégrés au capitalisrne et qui possèdent letrs propres modes de régulation
dont la tradition juridique pourrait bien être I'une des composantes ? Vues
sous cet aspect, I'attitude de certains acteurs du droit judiciaire mauritanieu
pourrait peut-être s'expliquer autrernent que par la résistarrce otl les
errements de rnagistrats fonnés à l'école de droit tnusultnatt.

Enfin, si I'orr veut bien terrir cornpte de la profondeur du charnp
historique, I'irnplantation de I'ordre juridique modente et sa "réceptiot't" par
la loi d'unification re sont-elles pas trop procltes pour échapper aux
résistances et aux assauts d'une culhrre juridique rnillénaire ? Et la
"rnatritanisation" de la justice ne devait-elle pas confier la mission de juger

à des hommes qui, quelle que soit leur fonnatiotr, ne pouvaient rester
insensibles ni à leur patrirnoine historique ni à I'extranéîté du droit rnodente ?
Vue sous cet angle, la résurgence de la tradition juridique islamique ne serait
que la revanche de la culture profonde sur la greffe d'un corps étranger et
ute preuve nouvelle de la lirnite des transferts de droits. Dans cette
perspective, on pourrait même Se demander si les flottements et les
balbutiernents de la jurispnrdence achrelle tout en exprimant le reftis d'ttne
greffle bnrtale et dépersorualisante, n'annoncent pas de manière conftlse, tlne
réception nouvelle de I'ordre juridique modeme qui passe cette fois-ci par

I'interpénétration tour à tour paisible et conflictuelle des deux cultttres
juridiques en présence.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIB

S'il y a un cornbat qui définit, ou qui puisse définir I'intellectuel
mauritanien en gérréral et les juges en particulier, c'est bien celui qui oppose
la tradition à la rnodemité.

Faussée dès le départ, puisqu'elle se pose en tennes conflichrels,
la tradition est bien sonvent définie à tort hélas ! comme I'arrtithèse de la
modemité.

De ce fait, la rnodentité devient suspecte aux yeux d'urr droit qui
recherche avec angoisse, son identité et son authenticité. Par quel procédé
va-t-on transfonner detx données opposées en dounées complémeutaires ?

Quelle est donc I'alchirnie qui va changer cette confrontation en fitsion ?
N'est-il pas trop tard pour corriger les prérnisses de départ de cette
problérnatique fondarnentale ? Car il n'est pas daus ces propos de ftrir ces
questions essentielles'qui peuveut aboutir à un discours dynamisant slr le
devenir du droit rnauritanien.

C'est probablerneut cette questiou relative à la tradition et à la
rnodemité qui exprime le mieux I'Islam modeme dans ses hésitations à
choisir entre I'une des deux options civilisatiomelles. Cependant, corrduite à
terme, et dans cette vision conflictuelle, la problérnatique ainsi exposée a
paradoxalernent discrédité les teuants (la tradition) et les aboutissants (la
rnodenrité) de notre être. En effet, la tradition est devertre synorryrne de
sclérose, d'irnitation, de répétition du même et la rnodenrité est devenue
synonylne de perte d'identité et de dépersonnalisation. D'ori probablernent la
stagnation achrelle, l'écartèlernent, le tiraillernent, le tatonnement actuel du
systèrne juridique mauritanien entre la légitirnité et la nécessité. il faut
recoruraître qu'il est difficile de découwir la rnéthode qui va corrcilier la
tradition et la rnodemité.

Certes, la Mauritanie, héritière d'uue riche civilisation, ne peut
abandomer ses traditions. Ces traditions ne peuvent être sacrifiées sur I'autel
de la rnodemité. Parallèlernent à la nécessité de prendre soin de ces
spécificités, il irnporte également de s'ouwir à I'esprit du temps et d'être,
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selon la belle fonnule de Rirnband, "résolurnent modente". Loin d'être un

vecteur de dépersonnalisation, la modemité-est un facteur de développement

et d'émancipation. Une tradition détoumée des irnpératifs de la rnodemité ne

serait qn'une expression morte et sans intérêt pour les coutemporains.

De la même manière, une modemité reftisant la mise en valeur de

la tradition, ne serait qu'une tentative soumoise d'enterrer le passé.

C'est pourquoi tradition et rnodemité doiverrt être présentées

colrrre deux aspirations cornplérnentaires, aspiratiorts légitirnes et

complérnentaires d'une Mauritanie attentive à ses héritages passés, et en

même temps, ouverte aux interrogations de son temps.

96





DEUXIEME PARTIE

L'INDISPENSABLE SYNTHESE CREATRICE

Faciliter la rencontre entre rnodemité et tradition eu Mauritanie
exige d'abord tur retonr aux sources de la religion, elle suppose aussi la
repersorulalisation de I'horrune mauritanien. Par retour attx sotlrces de
I'Islam, nous n'entendous pas par là, I'Islam anacluottique ou rétrograde que,
par iErorauce, rnépris ou dédain, I'Occiderrt a trop souvent eu tête. Nous
entendons par là, I'lslarn authentique parce que celui-ci est parfaitement
progressiste, parfaiternent cornpatible avec le monde modeme. Une véritable
synthèse hannonieuse de ce qui fait de nous ce que nous somrnes à un
moment oir certains Mauritaniens se déplacent à dos de chameatt et d'atttres
en avion snpersonique s'avère possible.

La jonctiou ne pourra être rétablie que par une authentique

démocratisation du processus législatif, fondée sur urr systèrne éJectif réel

et un processus d'élaboration juridique respectant la souveraineté dtt corps

législatif, ainsi que par uu effort sérieux d'adaptatiort de la loi mttsttlmane

aux données nouvelles sans sytclrétisme ni êlectisrne superficiels.

A priori, avec le développement du capitalisrne et du colrunerce

intemational, Ie progrès de la dérnocratie et le triornphe des idées

érnancipatrices des droits de I'Hornme, la tendance à la prédominatrce du

droit modenre sernble devoir se confinner davantage. Mietlx ellcore, ce sont

les lirnites irrtrinsèques du système actuel de droit tnusulmau qtri risqttent

d'ernpêcher celni-ci de retrouver sa place. Cependant, cela semble toujours

possible mais à condition que les jurisconsultes musulmans réottwent les

portes de I'Ijtihad(t) st fassent d'importantes concessiotts tant sur le fond que

sur la fonne.

(l) Effortd'interprétationdoctrinale.
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Sur le fond, ils doivent faire preuve de rnodestie et reconnaître
que, contrairernent à un dogrne largement partagé, il n'existe guère de théorie
complète, explicite et homogène du droit musulman et que ce que I'on a pris

cotrhrme d'appeler "système de droit rnusuhnan" n'est eu réalité que le
produit d'nn laborieux et louable travail d'interprétation de théologiens et de
cadis à partir du filet juridique qui sillomre occasiotmelletnent le Coran et la
Surna, c'est-à-dire les dires, les actes et les gestes du prophète Mohamed.
Certes, la pratique de certains Khalifas (chefs religieux) éclairés, I'apport des
civilisations et des couturnes des pays ultérieuretneut islarnisés ont
sensiblement enrichi ce fouds juridique originel. Mais cela n'a grrère suffi
pour constiftrer un ensemble hornogène ayant sou mécanisrne d'adaptatiorr
aux métamorphoses fi.ttures du contexte économique et 5ssi2l(l).

Aussi, les juristes musuhnans d'aujourd'ltui doivent-ils adrnettre
I'idée que le droit musnhnan doit être enrichi de nouveaux chapitres et de
nouvelles nonres à puiser, le cas échéarrt, dans le fonds juridiqtre

traditionnel et particulièrerneut dans certains cottcepts insuffisamtnetrt
approfondis tel que le concept de Maârouf (bien au sens général) otr celui de
la Maslaha (intérêt) sarls pour autant s'iuterdire de se référer aux systèrnes
de droit étrangers car il n'y a aucull rnal à reconttaître ses faiblesses et
insuffrsances pour ponvoir les dépasser. Certes, tout le rnoude est conscient
des difficultés qu'ils éprouveraient à procéder à cet aggiomarnento juridique

mais tout le rnonde est aussi convaincu qu'ils sout suffisamtnent annés pour
contonmer les aspérités les plus absolues et esquiver les recornmandations
les plus rigonreuses. Bref, à défaut de charrger la société, il faut changer les
nonnes car rien n'est plus néfaste pour le droit que cette inadrnissible
distorsion entre le texte et le contexte.

Sur la fomre, les concessions doivent être plus irnportantes. Eu
effet, si le droit musulman n'a pas fait beauconp d'érnules en Occident, ett
dehors de quelques orientalistes, c'est certaiuetnent à catlse de soll

abracadabrante présentation.

(l) R. Charles, le Droit musulman, Coll. "Que sais-je ?u, P.U.F., no 702, p. 8.



Après avoir versé pendant des siècles dans I'exégèse des textes

originels pour dégager une hypothétique volonté du législateur, et après

avoir sombré pendarrt près d'un rnillier d'années daus un ernpirisme stérile,

les jurisconsultes mnsnhnans uous ont liwé des abrégés de liwes dont la

subtilité n'a d'égale que la gratuité et dont I'originalité abstraite est

compensée par tne fâcheuse inapplicabilité concrète tel le mariage d'tur

hornrne avec une diablesse ou encore la vente de la bouse de vache potlr

fertiliser le sol. Le tout sur un fonds casuistique déroutartt oti la sanction

étatique cède le pas à la menace du sort de I'hormne après sa tnort. Force est

alors de souligner que les oulérnas musulm2115(l) de la fin du yyème siècle

dewont faire preuve d'irnagination et avoir suffisammeut de cotlrage

scientifique pour enrichir le droit mnsulman classique en nonnes nouvelles et

moderniser ses rnéthodesafin de pouvoir le présenter au coltsolnlnatettr sotts

des formes acceptables et accessibles.

En Mauritanie, le législateur sernble désonnais tant bien que tnal

s'orienter dans celte, direction depuis la fameuse ôrdonnallce tto 83-144 du

23 Juin 1983î ' i ï*put la loi  no 93-10 du 21 Janvier 1993. J.O. RIM

(799) 30lll93 :t t f -t l7 porlant réfonne de I'organisation judiciaire.

L'étude de Ia nouvelle organisation judiciaire (chapitre II) et de la

procédure (chapitre III) dérnontrera cette tettdance dtr législateur qtri

consiste à réaliser la svnthèse uécessaire entre tradition et rnodentité.

Anssi une réflexion sur les divers choix opérés par d'atttres Etats
africains en butte à ce difficile exercice de conciliation des cttltttres
juridiques (chapitre IV) et plus parliculièrement sur ce droit rnauritauien eu
fonnation par interpénétraton des cnltures juridiques elt présence(2) est
nécessaire afin de mettre en garde contre d'éventuels risques de dérapage.

C'est-à-dire les juristes musulmans.
Le cas de la Mauritanie n'est certainement pas un cas isolé. Sous réscn'e des spécil'icités propres à
chaque pal's et d'importantes différences de degrés et d'intensité. cctte confrontation entre cultures
juridiques différentes se trouve à l'oeuvre dans dc nombrcus pa1's musulmans. (Pour tous les pa1's

du Maghreb voir l'csccllentc étudc dc J. Dcprez- sur la "Pércnnité dc l'lslam dans I'ordre juridique

du Maghrcb" in tslant ct Politiquc au Maghrcb C.R.E.S.M. éd. C.N.R.S. l98l- p. :il5-3-53.

( l )
(2)

99



Auparavant il est utile dans tur chapitre premier de mettre en
relief les mutations juridiques qui s'opèrent dans la société musulmane
mauritanierule pour la cornpréhension de nos développements suivants.

Chapitre I

Transformation de la structure du
Droit Mauritanien

Un examen de la structru'e du Droit mauritanien actuel nous
antorise à révéler-qu'il existe aujourd'hui une affinnation de la rnodemité (I)
et aussi une tendance vers la désacralisation du droit (II) rendu nécessaire
par les défis de la rnodemité.

I  L 'af f i rmat ion de la moderni té

Si l'élément cohésif n'est plus dans la société elle-même qui s'est
éparpillée, ni dans ses ellsembles qui ont éclaté, il faut bien qu'il se trouve
quelque parl. Oùr, sinon dans I'Etat ? Voici venu I'objet de notre foi nouvelle,
mais anssi de notre aversion, celui dont ou atterrd tout et dont on tte veut
rien, celui qu'ôn défie et celui qu'orr méprise, la source de ttos réalisations et
de nos frustrations. L'institution étatique, se constitue, iuvestit le social, Ie
prend en charge, lui taille, cornrne dans un rocher sa moralité objective. Elle
lui ordonne de marcher. Il marche.

L'Etat devient ainsi la raison du droit et du politique. Il devient le
support du nouveau volontarisme et de la nouvelle tribu qu'ott appellera
désonnais la Nation. Il est lui-même une personne. Personne morale, géaute,
dévorante, superbe cyclope enfennaut ses petits. Le Léviatltan s'enfenne
dans des frontières sûres et reconnues, nous octroie urte natiotralité. Il trouve
dans I'héritage juridique français les concepts destinés à rnagnifier son
existence par effort d'abstraction. Institution. Etablissernent. Souveraineté.
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Collectivité. Personne morale. Etat. La langrre arabe se met à I'exercice de
voltige pour rendre compte de ces nouvelles réalités. Car, contrairement à ce
que I'on pourrait penser, ce ne sont pas de pures idées abstraites,
condamnées. Ce sont des réalités en combat. Il en naît : Dawla ("Etat", alors
que dawla en arabe est le signe de ce qui passe et non de ce qui Est),
Muassassa (établissernent) Jama'a (collectivité), Shakhçia L'tibarya
(persorure morale), mtu'rcha'at (entreprises). L'arabe, langrre à déclinaison,
révèle ses capacités d'adaptation pour draper I'Etat de ses pourpres et lui
accrocher ses insignes. Que jins (racine, espèce, sexe, etc) ait donné la
jinsiya (nationalité de I'arabe rnodeme), que Shkhç (silhouette, forme,
apparition, etc) ait domré la Shakhçia (personnalité) et que le signe de la
précarité même (dawla) désigrrât aujourd'hui l'être pennzutent, I'Etat, tout
cela relève du prodige langagier. Ces conquêtes de la rnodemité, qui
penserait aujourd'hui à les remettre en cause ? D'ailleurs, elles ne font pas
partie, à proprernent parler, des choses qu'on pense. Elles se parlent. La
modemité s'affinne au niveau du cortscierrt et de I'inconscient.

L'Etat devient une source du droit et de la loi et désonnais la sphère du
droit et de I'Etat se confondront. Cela s'appelle du positiùsmê. La strucftlre
du systèrne juridique ancien était fondée snr une nette séparation de I'Etat et
du Droit. Le prernier se situait dans I'ordre des choses profanes, du mal
nécessaire, comlne, darrs la théorie politique de GHAZALI, du nécessaire
rnais périssable (relire Marthiat al Andalus d'Arrandi ou les textes politiques
d'Ibn Kaldoure), du périssable rnais absolu (relire la poésie politique de Ibrr
Hà1i, Buhhri, Mutarrabi), de I'absolu mais futil et arbitraire (relire la poésie
politique d'Abu Al 'Ala al Ma'arri). Le second se situait au contraire dans
I'ordre du sacral norr de I'historique. Il descendait du ciel, avait été cornplété
par le prophète et ses compagnons, et devient par la suite I'objet d'uue
science canonique. L'Etat, par conséquent, existait dans le non-droit. Il était
relégrré hors du spirituel et dernenrait dans les finitudes et les contingences.
D'une manière générale, le souverain bien (Fawz Akbar) n'était pas en
politique, comme chez les grecs. Si un principe constitutiounel de séparatiorr
existe en Islam, c'est bien entre l'éthique et le droit d'une part et la politique
d'autre part. Cela n'empêche évidemment pas que la fonction politique soit
donnée comme la servaute du Shar', ni que les conduites politiques se
confonnent à ses prescriptions.

l 0 l



La séparation n'empêche pas Ia hiérarchie. C'est ce que I'on entend
lorsqu'on pose la flision de la religion (Din) et de I'Etat (Dawla) ou que I'on
rejette, a priori, I'idée de laicité. En effet, ce n'est plus ici seulernerrt Ia
séparation du politique et du religieux qui est en cause, mais I'idée que le
religietrx n'a pas droit de cité et se lirnite à la sphère du particulier et des
intérêts personnels. II ne peut y avoir de religion publique et encore moins
de religion d'Etat. En séparant Shar' (à la fois culture, éthique et droit) et
politique (Siyassa), I'Islam renforce, an contraire, I'etnpire du prernier. La
séparation du maître et de I'esclave ne conduit ni à l'égalité, ni à la liberté de
ce demier.

De ce fait, la stnrcture du droit va être radicalernent transfonnée sur
trois points fondarnentaux.

Le premier, c'est que le nouveau systèrne juridique, indépendamrnent
de son contenn rnatériel par rapport à la prescriptiorr religieuse, valorise les
actes fonnels qui exprirnent la volonté étatique, c'est-à-dire les lois et les
décrets.

Le second, c'est qu'il réduit le rôle de I'opirrion doctrirrale, dans la mise
sur pied des principes rnéthodologiques et des règles dtt systèrne. Par là
même, et c'est le troisième point, il rninorise le droit des cas qui occupait une
place prépondérante dans I'ancien droit. En sorune, la pensée jtrridique,

détachée de I'Etat, n'a plus I'autorité qui la caractérisait.
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i l  Vers une désacral isat ion du Droit

Notts vivotls donc utt changement total de perspective : une
sacralisation de I'Etat dont la puissance se mue en souveraineté et une
désacralisation du Droit. Et si I'Etat ne s'est pas encore, colrune en Occident,
substitué à Dieu à qui revient toute souveraineté, il s'est, à tout le tnoins,
placé à côté.

Le Coran affinne : "Dis : O Seigneur, Possesseur du Pouvoir. Tu
domes le royaurne à qui tu désires et tu le retires à qui tu décides..." (Al

Omran, 26).Lapleirre souverairreté de Dieu faisait mêrne obstacle à I'idée de
délégation. Ce que la littérature ancienne dit des rois, princes, sultans n'a
rien à voir avec la souveraineté. Il s'agit de force, de violence, à la lirnite de
pompe royale... Toutes choses n'ayant rien de corxnun avec la souveraineté
(aujourd'hui Siyâda). C'est à peine si en littérature nous rencontrons des
traces de I'idée de délégation.

L'idée de justice ('Adl) n'était qn'une confonnité au Nornos Q'{àrnus)
divin. Elle suivait un chernin vertical, celui qui conduit de la divine parole à
la terre des horrunes. La Justice n'est antre que ce qui est dit, la vérité
énoncée (Haq) par le Prophète, cornprise (Fiqh) par les gens de sa Surutah,
les non déviants. La Justice, c'est à la fois ce chemin vertical et ce chemin en
droite ligne (Shari'a). Elle n'est plus la loi des homnes. En ce sens, elle n'est
pas définissable corrure concept. M. ARKOUN commentant la Risàlà de
Miskawayh sur le 'Adl écrit que : "la Justice est rnétaphysiquetnent liée à
I'un pur (al wàhid al Mahdh) et à I'existence parfaite (al wu jùrd attàrn) tandis
que l'injustice, c'est le norr être (al adarn)... Réaliser la justice darrs les
domaines éthiques et politique, c'est donc se fondre dans I'Hannorrie
universellg... "( l)

(l) ARKOUN (M.) - I'lslam, morale et politique - Paris, Desclée de Brouler. 1986 : 106
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Ell est à la fois un énoncé clair (Bayyin) et uue rnéthode pour suiwe la
voie droite, la voie des inspirés. Au fond, Ia justice est rnystique, totale
confiance et sounission. En pratique, la justice, c'est la tempérance, la
moyeme en tonte chose.

La justice coufondue avec la recherche du plus grand bien terrestre
pour le maximum ou pour tous : voilà bien une idée qui ne rentrait pas dans
les schémas de pensée de la culture traditiomrelle. La justice fondée sur
l'égalité (al Mussàwàt) conduit à I'erreur et au pêché. Il était inconcevable de
faire voter à titre égal, le lnaçon et le cadhi. Egaux en richesse, passe encore,
mais égaux en pensée !

Le Droit s'abreuvait à Ia source du précédent, I'autorité du précédent
judiciaire ou doctrinal était décisive. Le principe du droit découlait d'une
chaîne d'opinions remontant à I'imam éponyne, de dires codifiés, versifiés,
récités. Le liwe et la mémoire étaient les instnrments privilégiés du contrôle
social. Pour asseoir une solution juridique, il fallait obligatoirement remonter
le ternps.

Le systèrne juridique actnel est uu droit par nrpture, rarelnent par
continuité. Il arnbitionne de bouleverser les moeurs, de secouer la léthargie
sociale, de poser I'avenir. Le code modeme, la réfonne législative sotrt
devenus les créaterrs et les térnoins du changement. Si le droit passe par
I'Etat, la révolution passe par le droit et le droit revendique la découverte du
sens du devenir. Le droit "après coup", le droit demier, qui arrive lorsque
tout est achevé, est passé de rnode. Le droit se veut le trernplin du firtur. Il se
veut... et il I'est, du moins en partie.

Mais le droit également se subjectivise pour se confonner à cette
société de personnes. La persome, sublimation de l'être physique, fait
imrption. L'Hornme devient, selon le mot de Protagoras, la mesure de toute
chose. On enseigne des droits subjectifs, on défend les droits de I'Homme.
Le sens du droit n'est plus celui d'une communanté qui suit la voie droite
(Shari'a), acceptant ses inégalités (savant - igrorant, homme - fernrne, riches
- indigents, citadins - bédoins) suivant la justice distributive, rnais celui de
la"volonté libre". Il ne peut plus être question de droits des êtres de Dieu
mais de droits de l'Hornme. Tout lnessage politique, même celui de
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I'islarniste radical, doit se confonner à cette perspective particulière de
I'homme dans la société. Sinon, il ne sera-pas compris. Cela n'est pas une
sirnple question de stratégie. Par exemple, en Turrisie, quand les islarnistes
n'hésitent pas à signer la charte de la Ligre Tunisienne des Droits de
I'Homme ou quand Rached El Ghanouchi admet que la polygamie est un
système révolu ou quand enfin d'autres rejettent la peine de mort. Serait-il
wairnent hasardeux de parler à ce propos d'uu acquis irréversible de la
modenrité dans l'histoire des Nations Islarniques ?

La réfonne du droit n'est plus aujourd'hui un sirnple enjeu des luttes et
stratégies de groupes et de paftis, elle a acquis la force d'une valeur de
légitirnation et d'innovation.

Malgré le consensus sur "l'Etat de Droit", I'Etat rnodeme n'a pas encore
le triomphe définitif. Il agit en fait sur deux registres : celui de la dominatiorr
légale de I'Etat adrninistratif et celui de la domination traditiorurelle de qpe
patriarcal. Il n'anive que partiellernent, sans doute, à entrer dans le dornaine
de l'éthique et du droit universels. Il reste encore largeinerit perçu comme ulr
sirnple dispensateur d'ordre et de valeurs d'usage.

Il est encore piégé entre Ie naturel et I'objectif. Il derneure concurrencé
par le jeu des solidarités parentales qui brisent sa logiqne et se développent
largement face à son incurie, à son arbitraire ou sou inconséquence. L'esprit
de parti I'ernporte encore sur I'esprit d'Etat malgré I'affinnation d'une volouté
contraire.

On serait donc tenté de conclure à I'chec de I'Etat et d'erpliquer cet
échec par le rnirnétisrne, I'aliénation des élites et I'occiderrtalisation forcée.

L'antlropologie culttrelle viendra alors foumir ses explicatiotts. Mais
ces explicatious ne réussiront pas à nous tirer d'embarras.
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Conclusion du Chapitre I (2ème Partie)

Quelques remarques finales s'imposent à ce propos. "L'Etat de
Droit" devient, rnalgré tout, la source incontestable de la légitirnation
politique, et I'objet d'un corrsensus. A ceux qui disent : "Ce ne sont que des
mots", il est aisé de répondre qu'un énoncé n'est jamais nul. Il décrit,
préfigrre ou prescrit quelque chose. "L'Etat de Droit", le volontarisrne de
masse, la conscience prospective fonnent la substance de la nouvelle culftrre
contre laquelle persome n'oserait aller.

Il existe aujourd'hui un seuil minimum de modemité. La montée
de la pensée religieuse et le recul de la pensée critique universaliste sout la
manifestation d'une crise d'identité. Mais c'est peut-être égalernent I'astuce
suprêtne d'ttne communatrté en transition qui enteud changer sarls mourir, ni
perdre sa grandeur.

Les cônquêtes de la rnodemité sont proforrdes, durables, peut-
être irréversibles. Que des islarnistes aujourd'hui rejettent la polygamie, la
peine de rnort et les houdoud(l) est urr signe. Urr siEre trornpeur, diront
certains. A quoi il faudrait répondre que les signes piègent leurs propres
utilisateurs et que le consensus est le fnrit de stratégies concurrentes autour
des signes, puis de cornpromis. Qu'on parle la rnodemité pour se faire
admettre et se faire comprendre est essentiel, car cela laissera sûrernent des
traces au niveau des convictions. Cornme I'a dit Moharned ARKOIIN : "...
L'Islam se sécularise à très grande échelle par ceux-là mêrne qui croient le
restaurer dans sa pureté premièrs"(2).

Houdoud : Pcincs considérécs conune "Droits dc Dicu" pour ccrtains crinres "résen'es" : a -
lapidation en cas d'adultère. b - flagellation. pour qui calomnie en natière d'adultèrc, pur qui boit
du vin, etc... c- Amputation de la main du voleur. etc...
ARKOUN (M.) - L'Islam. morale et politique. Paris, Desclée de Brourver. 1986 : 79.

(r)

(2)
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Mêrne dans le cas oir I'on ne faitpas, ou ue pellse pas ce que I'on
dit, cela reste quand rnêrne importarrt et pronve que les idées sont assez
fortes pour imposer une ligrre générale de conduite.

Le libéral, colrune I'ex-rnarxiste, est obligé de composer avec la
société religieuse. On se réconcilie avec la mosquée et la croyauce.
L'incroyance ne se trouve dans aucun chapitre du débat idéologique. Il existe
une islarnisation de la rnodernité(l) de mêrne qu'il existe une modemisation
de I'Islam.

Les rnenaces qui pourraient désordonner Ia société ne sont pas
uniquement dues à I'ancien qui résiste, mais au nouveau qui ne respecte pas
ses présupposés, ses mécanismes et sa logique.

Les trois grands problèrnes de la Mauritarrie, c'est d'abord la
croissance et la distribution au niveau économique ; c'est ensuite le
développement culturel par u"le actiorr décisive et résolue sur le systèrne
éducatif, laissé à I'abandon et aux caprices rninistériels ; et. c'est enfin le
développernent politique. A ce demier niveau, il est indispensable
d'inculquer I'esprit d'Etat dans les idées, darrs les lnoeurs et dans I'expénence
pratique et I'esprit d'Etat, c'est I'alternance, la "départification" de I'Etat, la
loyauté.

D'ori la nécessité des réfonnes pour répondre aux exigences de
notre ternps. L'institution judiciaire nouvelle constitue à ce titre un pas
important même si elle recèle ellcore des insuffisances.

(l) Etienne @.) - l'Islamisme radical. Paris. Hachette. 1987. 132.
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Chapitre II

La nouvelle organisation judiciaire :
essai de synthèse entre modernité et tradit ion

Les différentes réfonnes eutreprise5(l) çhs1çhent à réadapter la
justice mauritanienne arx traditions rnusuhnanes et plus précisérnent chaque
fois que celles-ci s'opposent au legs juridique colonial. La justice n'est plus
rendue au nom du peuple mauritanien mais au nom d'Allah, le Tout Puissant,
et il s'agit d'adapter des règles de droit confonnes à I'esprit du droit
islarnique.

Dans cette voie, le pouvoir a opté pour le juge unique. Ce choix
est confonn'e à la tradition islarnique qui veut qu'un seul soit responsable de
la décision, rnais il correspond aussi au courant de l'évolution contetnporaine
qui préfère aussi cette responsabilisation du juge. Ainsi, actuellement toutes
les juridictions du pays sont régies par le principe du juge uuiqne, mêrne si la
fonne reste collégiale.

Aussi dans I'oenwe de rénovation entreprise, le législateur a
retenu le principe de I'unité de juridiction au détrirnent du principe de la
dualité des juridictious (uridictions ordinaires, juridictions adrninistratives)
retenu en France. L'unité de procédure a prévalu pour le rnaintieu de la
fonction juridictionrrelIe.

(l) Voir par exemple la réforme du statut de la magistrature par I'ordonnance no 82-139 du 22

Novembre 1982 abrogeant et remplaçant l'ordonnance no 8l-281 du 28 Décembre 1981, J.O.

R.I.M. du 24 novembre 1982, page 122; dans le même sens. il faut citer I'ordonnance no 83-l-14

du 23 Juin 1983, J.O. R.I.IU. du 29 Juin 1983. page 376 portant réforme de I'organisation

judiciaire et abrogée par la loi no 93-10 du 2l Janvier 1993 portant organisationjudiciaire. J.O.

R.I .M. (799),3011193 :  l l3-117.
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n n'a pas paru absolument indispensable au législateur
mauritanien, dans I'organisation juridictionnelle nouvelle, de donner à
I'administration son juge "administratif'. Sans doute la Cour Suprême statue
"en matière administrative" avec le souci, pour le contentieux de
I'annulation, de maintenir l'utilité de "procédé de droit adrninistratif'.

Voilà donc, au sommet, législativement établi et maintenu, ce
principe d'trnité de jtridiction, originalité et modernisme du droit public
mauritanien çri a, ainsi, su faire passer - du moins - dans la réalité juridique,

cet "immortel principe" qu'est le principe démocratique de la séparation des
pouvoirs.

Il faut enfin souligner cette autre particularité dans I'oeuwe de
rénovation entreprise, c'est que désormais, toute règle est musuhnane dès
lors qu'elle n'est pas contraire à I'esprit du droit musulman, la règle de droit
larc se touve donc assirnilée. De ce fait, il était normal d'intégrer les cadis,
juges traditionnels au stahrt de la magistrature et de les introduire dans
l'édifice juridictior-urel qui du reste est bien sûr fortement inspiré par le
système français(l).

Pour présenter l'essai de synthèse opéré entre modernité et
tradition au plan instihltionnel, seules les juridictions civiles seront retennes
parce qu'elles sont le domaine par excellence du droit judiciaire privé.

Dans cet ordre d'idées nous examinerons d'abord les tribunaux de
première instance (Section 1), puis les juridictions d'appel (Section 2), et
enfin la Cour Suprêrne (Section 3) gardien suprême du droit constiftlé en
France par la Cour de Cassation.

(1) Voir en annexe le tableau slnoptique de I'organisation judiciaire en Mauritanie.
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Section I -  Les Juridict ions de première instance

La situation diffère de I'organisation française dont elle est
inspirée. Sur le plan civil en première instance, on poulra aller soit devant
les triburaux départernentatx (Paragraphe 1), soit devant les tribunaux
régionaux (Paragraphe 2).

Paragraphe I : Les tribunaux de i\{oughataa

Il s'agit des tribunaux départernentaux. La réfonne du 23 Janvier
1983 a eu le souci de concilier la continuité et le changement, corttiuuité au
niveau de I'organisation et du fonctionrrerneut, cltangetnent dans la mesure
oir elle élargit considérablernent la cornpétence de cette juridiction qui
devient incontestablement la principale juridiction de droit conunun à la
différence de leurs hornologrres français : le tribunal d'itrstance(l). S'agissant
par exemple de I'organisation, Ie nom a changé mais le lien tt'est pas rompu
avec I'origine. Le cadi, s'il n'attribue plus son nom à sa juridiction y a ga*uné
en ponvoirs : les cadis ont leur statut assirnilé à celui des rnagistrats.

Les tribunaux départementaux out leur siège aux chefs lieux de
circonscriptions adrninistratives, c'est-à-dire des préfecttrres.

Comme antérieuretnent, le triburral départernental est constitué
par un juge urrique aidé dans sa tâclre par deux assesseurs tous dettx

rnagistrats professionnels (nomrnés par le Ministre de la Justice sttr
propositions des autorités régionales et avis du président de la Cotrr

Suprêrne).

(l) Il faut rappeler qu'en France. c'est le Tribunal de grande instance qui est la juridiction de droit
commun en première instance.
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Les tribunaux départernentauxapparaissent colnme des
juridictionsJUnoICUOnS ayant une competence un peu plus etenoue que lerlrs
homologues français : les tribunaux d'instance jugent dans la vie quotidienne

ayarrt une compétence plus étendue que leurs

des petits différends(t)

En effet, le juge départernental ou encore le "cadi" qui est à la
fois juge de la conciliatiorr et des affaires contentieuses a une compétence
générale à connaître :

- en premier et denrier ressort de toutes actiorts civiles et
comrnerciales évaluables en argerrt et n'excédant pas 100.000 ougrriyas(2) en
capital et 10.000 ouEriyas err revenu (alinéa I article 3 NCPC$A) y compris
celles relatives aux banques et assllrances.

- Err prernier ressort (et donc à charge éventuellemetrt d'appel
devant la charnbre civile des tribunaux régionaux) de toutes les affaires
civiles et comrnerciales snpérieures à 100.000 ougrriyas eir capital et 10.000
ouguiyas en revenu (alinéa 2 article 3 NCPCCA. De tous les litiges dont la
valeur ne peut être évaluée en argent.

Le ponvoir de cette juridiction depuis la réfonne à ce niveau s'est
considérablement renforcé (avant la réfonne, la juridiction ne pouvait

entendre en prernier resort des actions dont I'intérêt excédait 100.000 UM).

Désonnais aucun taux lirnitatif n'existe pour les actious jugées en
premier ressort. L'article 3 du NCPCCA y ajoute toutefois une réserve eu
disposant que seules les compétences d'attribution de la chambre mixte
entament cette compétence générale.

( l ) Voir en ce sens C. Org. Jud. Français art. R. 321-l à R.321-23. Il faudrait ajouter les multiples
textes spéciaux semés au gré des codes les plus inattendus et des lois les plus variées : l'e.rcrcice
tient de la gageure cf : H. Silos et R. Perrot, Droit judiciaire prir'é tome II. La Compétence. no 3l
à 80. B. Lagriffoul ct G. Maguin, le tribunal d'instance, présentation et procédure civile. tome l,
Coll. "Les guidcs pratiques de I'E.N.M.", p. 20 à 25.
L'Ouguyas : c'est la monnaie nationalc en Mauritanie.(2)
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Attssi, le juge départemental selon I'article 3 dU NCPCCA
bénéficie comme antérieurement d'une compétence spéciale pour les litiges
relatifs à l'état des personnes et au droit des personnes.

Cette cornpétence spéciale est toujours à charge d'appel.

Il faut égalernent souligrer que les problèmes touchant à la
nationalité relèvent de la compétence d'attribution de la chambre mixte.

Enfiu, I'ex-cadi a un pouvoir de juge de referé (article
NCPCCA).

. Il a colnlne avant le pouvoir de prendre des mesures urgentes
provisoires pour calmer ure situation conflictuelle aigrie.

Ces procédures de référé sont toujours susceptibles d'appel
devant la Charnbre civile.

Cette procédure, irnaginée par la jurisprudence du Châtelet de
Paris et qui ftlt rnodesternent recueillie par le Code de procédure civile de
1806 (art.'806 à 8l1), est devenne en France d'un usage si couraut que I'on
en vient à se dernander ce qui pourrait bien anêter son irrésistible ascension.
Le référé occupe aujourd'hui le devant de la scène judiciaire française et
monopolise tous les regards tant sa séduction est éclatante. Une séduction si
grande que le nouveau code de procédure civile français y fait référence à
totrt instant : d'abord, dans les articles 484 à 492, à propos des ordonlnances
de référé ; et ensuite, tout au long du code de façon éparpillée à propos de
chaque juridiction : darrs les articles 808 à 8l I (référé devatrt Ie triburral de
grande instance), 872 à 873 (référé devant le tribunal de cornrnerce), R. 516-
30 à 35 code du travail (réferé pnrd'hornal). Nonobstant I'abseuce d'ardeur
processuelle chez le justiciable mauritarrien, il faut espérer que cette
procédure s'épanouisse en Mauritanie.

En effet, de nos jours on plaide sur des réparations d'accidents,
su des inderurités de licenciernent, en d'autres tennes sur des questions qui
ne peuvent pas supporter le rnoindre retard et pour lesquelles la patience des
plaideurs ne peut plus être sollicitée avec un clin d'oeil de cornplaisance. Le
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plaideur 6s yaètne siècle ne se résigne plus à attendre : le ternps est deventt
ur facteur avec leqnel le juriste doit compter, spécialernent dans les périodes

d'inflation monétaire telle que la connaît la Mauritanie actttelle.

Cette compéterrce étendue du tribunal départemental comaît des

lirnites. La loi retire la connaissance de certains litiges attx triburaux

départernentanx porr I'attribuer à des juridictions particulières (tribunal de

travail, tribunal régional).

En matière de cornposition on note une évolution s'agissant de

leurs hornologues fi'ançais qui deviennerrt de plus en pltts tttte sorte de

strccursale locale des tribunaux de grande instance. Désonnais, en effet, le

tribural d'ilrstance en France n'a plus d'effectif propre : en principe le service

de cette juridiction est assuré par des rnagistrats du tribrural de grande

instance dans le ressort duquel elle est silu{s(l). Au surplus, en cas

d'ernpêchement d'un rnagistrat désigné, celui-ci peut être suppléé otl

rernplacé provisoirernent par un autre rnagistrat du siège désigné par

ordomance du président du tribunal de grarrde instance(2). Si I'orr ajotrte à

cela les pouvoirs d'inspection dévolus aux chefs du tribtural de grarrde

instance aux fins de contrôler le fonctioruremeut des tribunattx d'instartce de

leur ressoft(3), f91ss est de constater qu'un processus d'intégration dottce s'est

mis en marche qui pourrait aboutir à une unification organique des
juridictions civiles ordinaires (non spécialisées) de première instance
composées de rnagistrats professiotlnsl5(a)

(1) Cf org. Jud., art. L.321-5 et R. 321-33.
(2) C. Org., aft.321-34.
(3) C. Org., art. R. 3l l-38.
(4) Cf déjà Michclct, "Faut-il fusionner les tribunaus d'instance avec ceu)i de grande instance ?" :

la vie judiciaire. l8-24 Avril l9(16.
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Le changement opéré en 1958 en France et l'évolntion conduite
depuis lors présentent sans doute de nombreux aspects positifs : meilleure
utilisation des moyens, garantie de compétence et d'impartialité... Mais il
faut aussi tenir compte des inconvénients inhérents à la concentration
réalisée. Tout spécialernent I'institution des tribunaux d'instance a signé I'acte
de décès d'une justice de proximité et d'équité - patemelle et conciliatrice
selon I'expression de Treilhard lors de la discussion du projet du Code de
1806 - si nécessaire au maintien de I'hannonie des relations sociales de
voisinage. Le nouveau code de procédure civile français peut indiquer par
detx parfois qtre, dans la procédure d'instance, "le juge s'efforce de concilier
les partie5(l)" ' la répétition ne réussit pas à masquer la disparition de ce qui
faisait la grarrdeur et la vertu du juge de paix(2).

(l) Art. 840 et 847, outre I'hlpothèse de la tentative préalable (art. 830 à 835). Mais cette mission
n'est pas spécifique au juge d'instance : I'article 2l du Nouveau Codc de procédure cilile assigne
cette mission à tous les juges.

(2) C'est I'ordonnance no 58-1273 du 22 Déccnrbrc 1952 quia fait disparaitrc ccs dcrnicrs cn lcur
substituant les tribunaus d'instance.
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Conscient du vide ainsi créé, le législateur français a cherché à le
combler en prévoyarrt la désigration, dans le ressort de chaque Cour
d'Appel, de sages clrargés d'assurer une mission pacificatrice : I'expérience
amorcée, par le décret no 78-381 du 20 Mars 1978, a paru suffisamrnent
prometteuse porrr justifier sa généralisation par le décret no 8l-583 du 18
Mai 1981(l). Ces conciliateurs, nommés par ordorurance du premier
président de la Cour d'appel sur proposition du procureur général ne sont pas
des juges. Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole et apparaissent
comrne les héritiers des juges de paix dans lerrs fonctions pré-
juridictiomsllss(2). Poursuivant dans cette voie, I'avant-projet de loi
quinqnennale sur la justice présenté le l9 Mai 1994, envisage d'instiftrer "
des juges de paix délégrrés", vacataires non professionnels exerçant des
fonctions juridictiomelles lirnitées. Si le législateur français a été sensible à
la question en apportant des réponses, le législateur mauritanien - du moins
pour I'instant - reste laxiste.

En effet, le nouveau code de procédure civile comrnerciale et
adrninistrative de la Mauritanie encourt le reproche de n'avoir pas su mettre
davantage I'accent sur le rôle social du juge. L'article dti 2 du code dispose
seulement que "les juges départernentaux peuvent connaître en conciliation
lorsqu'ils sont reqtris par les parties...".

Il paraît tout de rnêrne paradoxal qu'on n'ait pas accordé une
place prépondérante à la conciliation dans un pays islarnique dont la
population est à rnajorité nrrale. Il convieut en effet de mettre à la
disposition des plaideurs un juge dont la fonction essentielle consiste à
pacifier les esprits et apaiser les ressentirnents. Il est bon d'offrir anx
justiciables mauritauiens un juge facilement accessible qui s'efforcera de les
concilier et qui, s'il n'y parvient pas, tronvera la solution de bon sens qui
apaisera les passions.

Le recrutement des conciliateurs. suspendu jusqu'en Mars 1986. a repris sur la base de la
circulaire du 27 Fér'rier 1987 (JCP 87, III, 59967). - Cf. D.n. 93-254, 25 Fér,rier 1993, modiliant
le décret de 1978.
Cf. Y. Desdevises, "Remarques sur la place de la conciliation dans les textes récents de procédure
civile" : D. 1981, Chr., 2{1. - Ruellan, "le conciliateur civil entre utopies et réalités" : JCP 90. I,
3-131, sur la justice de prosimité". cf. rapport Haenel et Arthuis déposé à la Chancellerie le 2-l
Fér'rier 1994 - Sur un rctour des juges de paix. J.P. Gridel, "Réminiscences prospectives" : D.
1994. Chron..29.

( l )

(2)
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Tel était d'ailleurs I'esprit des jnridictions de paix en France qui
d'ailleurs se retrouve dans de nombreux systèrnes judiciaires étrangers (en
Italie, en Belgique et en Angleterre oir existe un juge que I'on appelle
"pretore").

On comprend mietx ainsi le rôle social que peut jouer un juge

s'il doit s'efforcer en premier lieu de concilier les parties spécialernent dans
les rnilieux ruraux.

Souvent le moindre litige sur la possession d'une terre ou
I'existence d'une servitude, par exemple, risque de dégénérer en une querelle
de village. Le juge départernental, s'il a la confiance de ses cortcitoyens, s'il
est connu pour sorr bon sens et son équité, parviendra mieux qu'urt autre à
éviter que le litige ne se complique.

De là la nécessité, I'importance d'une juridiction facilernent
accessible, lirunàine, qui reudra uue justice éconornique et rapide, à la suite
d'une procédure sirnple : telle était la vocation des 'Juges" dans I'Afrique
traditiorurelle.

On voudrait espérer qu'elle ne disparaîtra pas avec le juge
départernental en Mauritanie.

Là aussi, il faut domer tur souffle nouveau à la pratique de la
rnédiation en Mauritanie. Toutes ces opérations mériteraient sans doute une
étude approfondie de Ia part du législateur Mauritanien. L'expérience
prouve, en effet, que pour réaliser urre réfonne de cette envergrlre, les idées
si généreuses soient-elles, exigent un sérieux support techrrique.

Le deuxièrne tribuual qu'il est possible de saisir en première
instance est le tribunal réeional.

Parasranhe 2 : Les tribunaux tle Wilava

Il s'agit du tribunal régional. Le Ministère public est représenté
auprès des tribunaux régionaux par le procureur de la République et ses
substituts. En matière civile, la communication au Ministère public est
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souvent facultative, cependant pour les affaires suivantes, elle est

obligatoire :

- les affaires concenrant I'ordre public ; I'Etat ; les Etablissements
publics ; les habo115(l) ' les affaires concemant les meubles inunatriculés, ou
ayant fait I'objet d'un titre de concession ; les causes des mineurs, et
généralernent toutes celles oir I'ture des parties est défendue par un hrteur ou
un cruateur ; les affaires intéressant les persomes présumées absentes, les
affaires relatives à l'état des personnes et aux tutelles ; Ies déclarations de
compétence portant sur un corrflit d'attribution ; Ies règlements des juges, les
récusations, les reuvois et les prises à partie ; les affaires d'assistance
judiciaire ; les procédures de faux. C'est I'article 8 du NCPCCA qui nous
renseigne sur la cornpéterrce en premier ressort des tribunaux régionaux. Son
intervention par I'intennédiaire de la charnbre mixte se situe dans trois
domaines principaux.

ll Cette juridiction est d'abord déclarée compétente pour les
affaires relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique et atx
occupations ternporaires réalisées au profit d'une personne rnorale de droit
public, ainsi que les affaires concemarrt les imrneubles soumis au régime
d'imrnatriculation (on peut classer ce domaine dans les affaires
adrninistratives).

2l Le second dornaine de compétence coucente les affaires
relatives aux aéronefs, navires, bateatx et vélricules à moteur. On peut
classer ce domaine dans les affaires civiles.,

3/ Enfiu, les affaires concemant le droit de la nationalité
constituent le troisièrne domaine de cornpétence de ces juridictions.

Pour une approche théorique, on peut dégager des textes le
principe suivant : les tribunaux départernentaux semblent jouer le rôle de
juridiction de droit colnmun alors que les tribunaux régionaux ont des
compétences lirnitativernent énumérées, mêrne si leur domaine de
compétence est très étendu.

(l) Fondations pieuses surtout utilisées au Maroc.
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Cependant, cette constatation logique d'après I'observation de la
loi semble contredite par les faits, le partage de cornpétence n'est pas
souvent appliqué et le tribunal régional devient par le biais de sa chambre
mixte une sorte de tribunal "à tout faire" ressernblant ainsi au tribunal de
grande instance en Frauce, pivot de I'organisation judiciaire.

Mais à la différence du tribunal régional, le tribunal de grande
instance en France a, de lege plénitude de juridiction, il a dorrc vocation à
connaître de tout litige tant qu'un texte particulier n'eu confie pas la
comalssance à une antre juridiction(t). Illustrent parfaiternent cette
compétence générale les actions persorurelles (relatives à un droit de
créance) ou rnobilières (relatives à un bien meuble) qui relèvent
nonnalement du triburral de grande instance en sa qualité de juridiction de
droit comnun, sauf lorsqu'elles ont un errjeu inférieur à 30.000 francs
français, car I'article R. 321-7 du Code frarrçais de I'organisation judiciaire
confère alors au tribunal d'instance I'aptitude à en connaître.

Relèvent atissi de cette cornpétence géuérale, les actions en
responsabilité délictuelle tendant à la réparation de dornrnages causés par url
véhicule tsrrs5f1s(2).

Mais cette
grande irrstance se voie

cornpétence générale n'empêche que le tribunal de
aussi attribuer un certain notnbre d'affaires dont la

loi lui réserve spécialernent la cornpétence. La règle est complétée d'urr
corollaire et d'uneconsequence

Le corollaire est que le tribunal de grarrde instance, lorsqu'il est
saisi dans ces rnatières, statne en premier et demier ressort à l'égard des
demandes inferieures à 13.000 frarrcs français et à charge d'appel à l'égard
des demandes égales ou supérieures à ce montant lorsque la valeur du litige
est indétenninée (Code frarrçais de I'organisation judiciaire, art. R. 3l I ).

Cf. C. français Org. Jud., le Tribunal de Grande Instance connaît à charge d'appel de toutes les
affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressénrent à une autrejuridiction. en
raison de la nalure de I'aflhire. ou du montant de la dcnrande".
V. en ce sens an. L. 3 I l-2 Code français de I'organisation judiciaire : "Le tribunal de grande
instance à compétcnce csclusivc dans lcs matièrcs détcrnrinées par lcs lois et lcs règlcnrcnts".

(1)

(2)
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La conséquence est qu'une juridiction ne saurait jarnais comaître
d'ure matière relevant exclusivement du tribunal de grande instance ; elle ne
saurait en comaître ni en vertu d'une dernande initiale : elle dewait alors se
déclarer incornpétente, ni en vertu d'une demande incidente (code français
de procédure civile article 5l) à moins de surseoir à statuer jusqu'à ce que le
tribunal de grande instance, saisi par I'urre des parties d'une question
préjudicielle spéciale, ait tranché celle-ci.

Il faut souligrer par ailleurs arx tennes de I'examen du tribunal
régional en Mauritanie que le tribunal du travail présidé par le président du
tribunal régional s'est vu enfin doté d'un président autottorne.

Il était temps el'l effet d'accorder une mejlleure attention
législative à cette institution en qui beaucoup voieut à juste titre un facteur
de progrès social du fait de Ia place qu'elle occupe dans la vie pratique.

Aussi, la protection des salariés qui est la raisori d'être tnême du
droit du travail et qui s'explique par la subordination juridique et I'infériorité
éconornique dans lesquelles ils se trouvent à l'égard des ernployeurs, serait
vaine si elle n'était renforcée par uue juridiction efficace gage de paix
sociale.

Les jugernents rendus par Ies tribunaux régionaux ett premier
ressort, ainsi que cerx rendns par les tribunaux départemerttaux peuvent être
contestés en appel.
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Section 2 - Les jur idict ions d'appelen Mauri tanie

Il existe à ce niveau une différence avec I'organisation française
qui a directernent inspiré le systèrne mauritanien.

En France, il y a une juridiction d'appel : la Cour d'appel.

En Mauritanie, il y a deux juridictions qui peuvent être saisies :
les tribunaux régionaux notarmnent la charnbre civile (paragraphe 1) et la
Cour d'Appel (paragraphe 2).

Paragraphe I  :  La chambre civ i le du tr ibunal  régional

Les juridictions régionales (charnbres civiles) aux tennes de
I'article 8 du NCPCCA courraissent en appel des jugernertts des tribttnaux
départernentaux, uon rerrdus ou norr susceptibles d'être rettdtts ert demier
ressort alors rhêrrie qu'ils auraient été rnal qualifiés.

Elles comaissent en second lieu les ordomauces des référés
dans le cas oir la loi autorise l'appel (celui-ci doit être fonné darrs la huitaine
de la notification de I'ordomance pour être jugé d'urgence).

L'appel des jugements des tribunanx départerneutaux doit être
fonné dans le délai d'un rnois. Ce délai court à dater dtt prorrorrcé du
jugernent lorsqu'il est contradictoire, s'il est par défaut, le délai cottrt à partir

de I'expiration du délai d'opposition.

L'absence de plafonnement des actions civiles et commerciales
jugées en premier ressor-t par le tribunal départernental, par ricochet, accroît
incontestablement I'imporlance de la fonctiorr d'appel de la chambre civile.

La Cour d'Appel constitue la deuxièrne juridiction qui petrt être
saisie suivant le cas de I'appel.
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Paragraphe 2 : La Cour d'Appel

Cette juridictioll a Llne histoire mouvementée et a subi une longue
éclipse. Initialernent dénonunée tribunal supérieur d'appel par la loi 6l-123
dv27 Juin 1961, cette juridiction ftrt érigée en cour d'appel par la loi 65-123
du 23 Juillet rnais disparaît le 20 Juillet 1965.

En effet, la loi 68-238 en son article 10, transfert les attributions
de la Cour d'appel à la Cour Suprême.

Ce nouveau rôle de juridiction du second degré ainsi dévolue à la
Cou Suprêrre s'est prolongé pendant 15 ans, jusqu'à la réfonne de 1983 qui
opère en ce sens uu retour en arrière bénéfique pour le justiciable. La
réforme du 2l Janvier 1993 confinnera cette tendance.

Les critiques à l'égard du systèrne antérieur ne manquaient pas.
Le transfert des fonctions d'appel à la Cour Suprêrne a été considéré avec
raison coilrme portant une atteinte très grave aux droits des justiciables qui
dans la plupart des cas se trouvent privés du recours extraordinaire qdest le
pottvoir en cassatiorr. En effet, la décision d'appel rendue par la Cour
Suprême rnet fin à la procédure parce qu'elle acquiert, de plein droit, dès sou
prononcé "autorité de la chose jugée".

La réouverture de la Cour d'appel consacre le principe du double
degré de juridictiou sans préjudice aux voies de recours extraordinaires.

Elle pennet ainsi d'alléger les charges diverses et rrornbreuses de
la Cour Suprêrne.

La Cour d'appel est aiusi saisie du litige par I'effet dévolutif de la
voie de recours, I'appel, exercée à I'encontre du jugement querellé. On peut
dire de cette solution qu'elle est modeme. En effet, si I'appel existe depuis
fort longtemps en France, il n'a pas toujours été porté devant une juridictiorr
hiérarchiquement supérietre à celle dont la décision est critiquée. Hostile à
I'existence de tribunaux supérieurs qui auraierrt pu évoquer les artciens
parlements, I'Assemblée constituée par la loi des 1624 Aoirt 1790, avait rnis
en place un système d'appel circulaire qui consistait à faire juger I'affaire urre
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deuxiètne fois par une juridiction du même type, mais d'une autre ville. Ce
système, toutefois, ftlt rapidement abandonné puisque la constihltion de l'An
V[I, dans son article 61, rétablit le principe de I'appel hiérarchique porté
devant des juridictions spécialernent créées à cet effet, les tribunaux d'appel,
que le Senatus - consulte du 28 floréal AN XII transfonna en cour d'appel
dont les décisions ftrrent appelées anêts depuis la réfonne de 1958, qui a
notanment fait disparaître en France les tribunaux d'arrondissement erl
matière de baux ruraux, la totalité des appels, du moins lorsque ceux-ci sont
possibles, ce qui n'est pas toujours le cas, est portée devant la Cour d'appel.

Ort notera, cependant, qu'à proprement parler, la Cour d'appel
n'est pas la seule juridiction du second degré en Frarrce. D'une part, Ie
contentieux technique de la sécurité sociale relève, en appel, de la
commission natiorrale teclurique qui apparaît donc corune une juridiction
d'exception au second degré de I'ordre judiciaire(l), d'autre part, dans
certaines hypothèses particulières, des décisions juridictionnelles rendues
par un prernier juge sont portées devant une juridiction dn prernier degré.

Ainsi, en rnatière de procédures collectives, le triburral de cornrnerce ou le
tribunal de grande instance pour les décisions rendues par le juge
commissaire dans lalirnite de ses attributions (L. no 85-98,25 janvier 1985,
art. 173,20) ; ainsi eucore, le tribunal de grande instance en rnatière de
flitelle des mineurs, pour les décisions du juge des tutelles(2).

Mais à défaut d'être les seules juridictions du second degré, les
Cours d'appel en France en sont du moins I'unique juridiction de droit
cornrnun , actuellernent réglernerrtée par les articles L 211-l à L 225-4 et R.
2ll-l à R 23 l - l du Code de I'organisation judiciaire.

(1)
(2)

V. La disposition de l'art. R. 2l l.l du code de l'organisrtion judiciaire.
C. Org.Ind., art. A.2ll-2; C. Proc. Civ. Franç. Art. 121.5.

122



Err Mauritanie, la cornposition et la cornpétence de cette
deuxième juridiction d'appel paraît relativement originale(A) de mêrne que

sorl pouvoir d'évocation(B).

A/ COMPOSITION ET COIITPETENCE

Elle se compose en effet d'nn président, de deux conseillers
magistrats de carrière, de deux conseillers ayant voix consultative.

Si le président est ernpêché, il est rernplacé par le conseiller le
plus ancien, les conseillers pouvant etx-mêmes être remplacés par des
rnagistrats des tribunaux régionaux. Le Ministère public est représenté par

une procllreur général et ses substitnts.

Les fonctions de greffe sont tennes par un geffier en chef assisté
de greffiers ou de secrétaires greffes.

Les jugernents rendus ell premier ressort par la charnbre mixte, le

tribural du travail, les ordorurances de référé rendues par toutes les
juridictions régionales peuvent lui être soumis par un nollvel exatneu des
faits et du droit.

Par couséquent, la cornpétence de I'actuelle cour d'appel est
lirnitée par I'irnportance prise par le triburral déparlernental et I'existence
d'une chambre civile ayaut cornpéterrce en appel.

Ces difierentes raisons n'eulèvent pas à la Cour d'appel actuelle
I'importance qu'elle revêt. Son rôle fondamental subsiste essentiellement
dans les litiges relevant du droit du travail dans les affaires correctiounelles ;
et en matière civile et cornrnerciale. Mais Quid à présent dtr pouvoir

d'évocation de cette juridiction erl cas d'appel civil ?
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B/ POUVOIR D'EVOCATION DE LA COUR

En verfu de I'axiome "Tanhrm devolutrm quanfutn - appellation"
les juges du second degré ne peuvent coruaître d'un procès que dans les

lirnites de l'appel dont ils sont saisis.

Pouftant, la tendance législative actuelle, désirant satisfaire à un

besoin d'écouomie et de célérité, atnène les rédactetrs du NCPCCA à

accroître le rôle des cours d'appel(l).

En favorisant les exceptions à I'interdiction légale de demandes
nouvelles, ils domrent I'impulsion nécessaire au développetnent des

attributions dévolutives de la juridiction supérieure. Mais urre telle obligation

n'est pas toujours suffisante, la juridiction d'appel lle pettt s'emparer

facilernent de toute I'affaire qui lui est soutnise.

L'appel de certains jugements de prernière instance ne lui permet

pas de connaître le fond du procès : tel est le cas daus llhypothèse de

I'infinnation d'un jugernent qui a déclaré cornme tardive I'opposition formée

contre un jngerneut par défaut, la Cour d'appel doit obligatoiretnetlt renvoyer

cause et parties devant Ie prernier juge.

En tout cas, l'évocation est la faculté accordée au juge d'appel de

se saisir de I'ensernble du litige et de statner sur le fond. Cette définition

relève de I'article 473 de I'aucien texte français.

L'article 218 du NCPCCA pennet ltti attssi, à la Cour d'appel à

exercer son droit d'évocation sans pour autant le définir. Remarqttons qu'elle

demeure une faculté darrs les deux cas.

(l) Cf. Article 218 du NCPCCA.
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On note tout de même et dans les textes français et mattritaniens

une irnrnixtion indirecte du législateur dans les attributions des juges

d'aPPel(l).

Mais ceci ne va pas dans le sens de leur lirnitation, bien au

contraire, elle érige le juge d'appel en juridiction de premier et dernier

ressort puisqu'il se saisit d'nne part appréciable d'un litige non débattu en

première instance(2). Il évite, en outre, au premier juge d'être partial lorsqu'il

est appelé à statuer après une décision d'infinnation ou d'annttlation, qui

peut le froisser ou le rnécontenter. D'aillerlrs ce clirnat de strspicion est

renforcé par la règle de I'unicité du juge en première ittstance.

En tout état de cause, il ne peut y avoir lieu à évocation que si

d'ture part la juridiction du second degré amule ou iufinne la décision

attaquée et que d'autre part I'affaire soit en état d'être jugée.

L'exarnen de ces conditions de fond et de procédtrre sera effecttté

concurremrnent à I'analyse des questiorrs suscitées par les rapports entre

I'effet dévolutif et l'évocation. Le problèrne de la délirnitatiou respective de

ces questions se pose, eu effet, de façon aigrrë sttr le plan de la pratique.

L articte 2 l8 disposc espressément que "lorsque la juridiction d'appcl infirme la décision

attaquée, elle npeut" ér'oquer l'affaire à condition qu'elle soit en état d'être jugee".

C'est ce qui confirme le fait que I'appel est devenu une voie d'achèr'ement.

( l )

(z',)
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I  Condit ions de fond

La première condition est de loin la plus controversée, le
législateur mauritanien ne domre aucune définition des tennes d'infinnation
ou d'arurulation, contrairement aux rédacteurs français de I'article 568,
alinéa 1er. Aussi est-il nécessaire de préciser d'abord ces notions et ensuite
traiter la question relative aux jugements irnpliquant l'évocation en cas

d'appel en se référant au système français aualogue.

l /  Not ions d ' inf i rmat ion ou d'annulat ion

A prime abord, la distinction entre une décision infirmative et
un arrêt d'annulation est fondée sur les conséquences respectives de ces
actes juridictionnsl s( I ).

En effet, en cas d'infinnation les juges du deuxième degré
peuvent réfonner la décision prirnitive sur le point de fait ou de droit rnal
apprécié ou mal fondé par les premiers juges. Mais les parties doivent, eu
principe, retoumer à la juridiction de droit commun pour obtenir un nouveau
jugement confonne aux indications de I'arrêt de la Cour.

(l) Cette distinction tire son fondement de ce quc l'appcl est avant tout une voie de réforntation et
tend à faire jugcr Ie même procès par unc juridiction supérieure à la première. C'est au surplus,
puisque voies de nullités n'ont lieu contre les jugements, une voie d'annulation. Cependant
I'article 218 du NCPCCA ne fait pas mention du terme "annulation".
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2/ Les iuqements susceptibles d'évocation

En effet, au lieu de parler d'infinnation ou d'aruttlation,
I'article 568 du nouveau code français de procédure civile prévoit I'exercice
de la faculté d'évocation "lorsque la Cour d'appel est saisie d'tur jugement qui

a ordonné une lnesrlre d'instnrction ou d'un jugement qui statue sur ule
exception de procédure ayant rnis fin à I'instance, ...".

On est tenté de trouver là une sirnilitude anx detx conditions

mauritanielnes et françaisss.( I )

Mais l'évocation en cas d'appel d'ute décision qui a ordonné
une mesrre d'instmction laisse perplexe et demande à être précisée. Ni en
Mauritanie, ni en France, il n'est pennis d'attaquer imrnédiatement par I'appel
un jugement avant dire droit, celui-ci doit obligatoiretneut accompagter Ia
décision définitive.

On ne peut même plus fonner ce recotlrs à l'égard d'un
jugernent provisoire.

La seule exception possible se lirnite au cas ot) la décision
avant dire droit a mis fin à I'ins121'1çs(2). Aussi convient-il de se pencher sttr
l'éveutualité d'évocation au point de vue d'un jugemeut d'avant dire droit,
puis sur le cas d'un jugerneut rendu sur incident et rnettant fin à I'instaltce.

L'évocation, dans cette sitttation, ne manqtte pas de prêter à
discussion et de poser sous Lu'r jour nouveau le problèrne délicat des rapports
de I'effet dévolutif de I'appel et l'évocatiou.

Voiî Motulsky, les rapports entre I'effet dérolutif de I'appel et l'évocation dans la jurisprudence

récente de la Cour Suprême. Dalloa 1973, p. 3 et s.

Mais une attitude inverse n'est pas exclue si on cherche à consacrer le dér'eloppement

considérable de I'effct dér'olutif en appcl.

al

( l )

re droit
sur le fond

(2)
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- Position du problèrne et son iuterprétation

L'évocation est-elle possible à I'égard d'un jugetnent avant dire
droit alors qu'il accornpagre nécessairement une décision définitive en cas
d'appel ? Les dispositions françaises sont muettes à ce sujet, uotatntneut si le
jugement su le fond ne statue pas sur une exceptiorr de procédure mettant
fin à I'instance. On se trouve ainsi devant une sinlation embarrassante : d'une
part I'appel contre les jugernents d'avant dire droit ne peut être fonné s'il
n'est pas accompagré d'un jugement définitifl alors que d'autre part,
l'évocation n'est pas directernent exercée contre ce jugernent statuant au
fond.

C'est pour éviter une telle controverse(l) que [e législateur
mauritanien n'a voulu parler que d'infinnation ou d'annulation. Ou peut, eu
effet, hésiter à parler, suivant les textes français, d'évocation lorsque les
juges du second degré comraissent d'un jugernent rnixte ou d'utt jugernent sttr
le fond. Il s'agit, dans ce cas, d'une obligation liée à I'effet dévoli.rtif.

D'ot'r la frontière incertairre et irnprécise entre les dornaines de
I'effet dévolutif et de l'évocation.

- Dornaines respectifs de I'effet dévolutif et de l'évocation

Le critère de la distinction n'est pas suffisamment précis pour
ér,{ter tonte confi.rsion en la rnatière. On peut, d'ture part, pencher vers le
développement de I'effet dévolutif en considérant I'esprit qui se dégage de
I'article 207 du NCPCCA relatif à I'appel des jugernents avant dile içsi(z)

(l) Qui est encore suscitée par cette question en France. Voir notamnrent Motulslq'. Ecrits. Op. Cit..
p. 34 et s., p. 150 et s.

(2) Il ressort de ce teste que : les jugements avant dire droit ne peu\:ent être frappés d'appel qu'après
le jugement définitif, conjointement avec l'appel de ce jugement".

t29



Cet effet paraît occuper une place prépondérante puisque la décision

incrirninée est souvent rendue partiellement ou totalement sur le fond. Mais

on peut, d'autre part, déceler une extension du droit d'évocation si on étend

la condition d'arurulation ou d'infinnation à la partie principale d'ttne décision

(jugement rnixte ou jugement sur le fond accompagnant I'appel d'tttt
jugernent avant dire droit).

En réalité, le critère de la distinction est nou pas que la décision
déférée à la Cour n'ait été rendue sur le fond, rnais plutôt qu'elle n'ait été

confinnée par celle-ci. D'ori I'empiéternent de l'évocatioll sur I'effet dévolutif.
En va-t-il de même lorsqu'on est en présence d'un jugement statttant sttr une

exception de procédnre mettant fin à I'instance.

b/ Evocation cl'un iugement cléfinitif statuant sur incident et
mettant fin à I'instance

De tels' jugetnents lle posent évidernment pas les tnêmes
questions que celles discutées à propos des jugements avant dire droit ou

d'antres décisions provisoires. Il s'agit, ert effet, de décisions définitives,
mais ne statuant pas sur le litige en lui-mêrne. Elles tranchent la qttestion

dtrne ou plusieurs 'exceptions soulevées préalablernent par les plaideurs

devant le premier juge(t).

On retierrt panni celles-ci I'exceptiort d'ittcotnpétence qui pose

des difTicultés particulières dans ce domairre. Il s'agit, en premier lieu, de

savoir si une décision confinnative ou infrnnative rendue sttr la compétence

du prernier juge eutfaîne ou uoll évocation de I'affaire. Ensuite, on abordera

colïune dans la prernière éventualité la question de la distinction de I'effet

dévolutif et l'évocation.

(t) L'article 73 du NCPCCA oblige les partics à lcs soulcver "avant toute défense att fond".
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1)

On distinguera deux siftlations suivant que la décision dont
appel stahle seulement sur I'exception d'incompétence ou égalernent sttr le
fond de la contestation.

Le prernier cas est celui d'un jugernent rendu uriqnement stlr

une exception d'incornpétence. Dans cette hypothèse, la juridiction d'appel

ne porrra statuer an fond par voie d'évocation lorsqu'elle confinne la

décision d'incompéteuce qui lui est déférée.

La confinnation d'un tel jugernent irnplique ttécessairetnent le

renvoi de I'affaire devant le premier juge compétent, c'est dire donc que le

principe du double degré de juridictiorr n'est pas atteint dans ce cas. En va-t-

il autrement si le juge unique a également statlré sur la question qui

corunande le fond du titige d'oir la detxième hypothèse : Cas d'ttn jttgernertt

staftrant à la fois sur I'exception d'incompétence et sur le fond.

Dans ce cas, la Cour d'appel ue peut évoquer que si le prernier
juge relève du ressort de sa juridiction. Il faut en effet que ce rnagistrat

connaisse du fond de litige en qualité de juge de prernier ressort. On voit rnal

lajuridiction supérieure statuer surune question de fond qui tte relève pas de

sa compétence. C'est pourquoi le jugernent sur le fond est rendtt en premier

ressort ; peu irnporte qu'il soit improprernent qualifié en dentier ls5ssrt(l).

Mais le juge d'appel est tenu de désiEter la juridiction

compétente lorsqu'il ne peut connaître de I'appel ès qualité, la décision de la
Cour s'impose alors aux parties et à la jtrridictiorr de lsnvei(2).

Voir en ce sens I'alinéa ler de I'article 79 du nouveau code français de proc. civ. bien qu'il ne
parle pas d'évocation.
Sur les règles de la compétence et leur sanction. roir J. Vincent. Cod. Loc.. no 629 quatcr. no 272
et s., no 344 bis, et alinéa 2 de I'article 79 précité.

(1 )

(2)
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En revanche, la question de premier ressort n'exerce pas
d'influence lorsqu'on est dans une éventualité d'inciderrt de procédure ou de
compétence sans que le fond ait été abordé. Il suffit qu'il ait irrfinnation pour
que la Cour puisse évoquer rnêrne si la décision entreprise relève en premier
et demier ressort du juge dont elle fmsns(l).

En tout cas, cette situation pose en tennes différents du cas
précédent, les rapports de I'effet dévolutif et l'évocatton.

La Cour peut-elle évoquer I'affaire même ell cas de
leconfinnation du jugernent d'incompétence, mais en infinnant partiellerrent

fond, notarunent pour omission de statuer sur un chef de la dernande ?

Mais dans I'affinnative, s'agit-il waiment d'une évocation alors
que la solution adoptée en France est celle du contredit en vertu des afticles
80 et suivants du nouveau code français de procédure civile ? Fort
heureusernent de telles dispositions existent dans le régirne rnauritarrisll(2).

On irnagine mal en effet le juge d'appel stattter par I'effet
dévolutif après infinnation ou amulation sur le fond sans égard à la question
de compétence.

Voir article 78 du nouveau code français in fine. Une telle éventualité paraît remettre en cause
I'interdiction d'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, à moins, toutefois, que le deuxième
recours ordinaire soit principalement interjeté par une partie à l'égard de laquelle la décision est
rendue en premier ressort.
Article 20,al.2 du NCPCCA".

2/
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De même, I'article 80 in fine du texte français impose le
contredit "quand bien mêrne le juge aurait tranché Ia question du forrd dont
dépend la cornpétettce"( I ).

En définitive, le systèrne mauritanien, bien que proche du
systèrne français paraît rnoins précis. Il n'empêche qu'il prévoit, à I'instar dtt
régirne français actnel, les mêrnes conditions de procédure.

I I  Condit ions de procédure

En efFet, les juges du second degré ne petlvent évoquer que si

I'affaire est en état d'être jugée. En outre, ils sont tenus à une même et seule
décision anssi bien sur I'appel que sur le fond.

A - L'affaire cloit être en état d'être iusée

Le nouveau code rnauritanieu de procédure civile

comrnerciale et adrninistrative affinne qn'il n'y a lieu à évocation que lorsque

I'affaire est en état d'être jugée. De même, I'article 568 des textes français
précise expressément que la Cour ne peut évoquer que "si elle estirne de
bonne justice de donner à I'affaire une solutiorr définitivs"(2).

Avant de donner à I'affaire sa soltrtion finale, la jtrridiction

supérieure est arnenée parfois à ordonner au préalable toutes les tnesures
nécessaires pour son instnrction. Ce n'est qu'après avoir ett coltnaissance
pleine et entière de I'affaire qu'elle peut trancher définitivement(3)

(1) Ce qui ne vcut toujours pas dire qu'il ait abordé le fond. Voir aussi J. Vincent. proc. cir'. n" 629
quater, op. cit.

(2) A noter toutefois que la formule mauritanienne est comparable à celle de I'alinéa ler de I'ancien
article 473 français puisqu'il était indispensable que "l'affaire fut disposée à recevoir une solution
définitive.

(3) Il lui est permis ainsi de substituer au jugement dont appel ay'ant ordonné une mesure
d'instruction, une autre mesure appropriée au litige qu'ette connaît par voie d'ér'ocation. Voir
aussi alinéa ler. art. 568 nouveau code français de procédtrre civile.
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Elle a donc seulement les mêmes pouvoirs, et rernplit la
même mission que celle appartenant au premier juge et celle découlant de
I'effet dévolutif.

I1 ne convient pas d'interpréter faussemeut cette condition
en tant que lirnitation du pouvoir d'évocation. Si I'affaire doit être
suffrsamrnent instnrite potr devoir être jugée, cela veut dire que le pouvoir

de la juridiction d'appel est accnre, notamment par I'appréciatiott souveraine
des faits.

C'est pourquoi la Cour d'appel a la possibilité d'évoquer
lorsque les premiers juges n'ont pas statué au fond, à condition toutefois que

leur décision avant dire droit, ou statuant sur une exception de procédure,
soit infinnée et que I'affaire soit en état de recevoir ture solution définitive.

Car si la juridiction du premier degré a statué au fond dn
litige, la Cour pèut he pas évoquer mais comraît I'ensemble du litige sttivant
I'obligation dévolutivs( I ).

Il est par ailleurs pennis de voir dans les textes frarrçais une
extensiou eucore plus sensible des attributions évocatrices de la Cour
puisqu'elle "estime (seulement) de bonne justice de donuer à I'affaire une
solution définitive..."

Autrernent dit, elle n'est rnême pas liée par I'instructioll
précédente du procès qui lui est soumis. Une telle disposition pennet
I'extension du dornaine de l'évocatiorr jusqu'à I'assirniler à ttue obligation.
D'oir une volonté fenne d'évoquer toutes les fois que la Cotrr est
territorialement cornpétente et que I'affaire sernble avoir été suffisalnment
instnrite résulte de ces nouvelles dispositions.

En tout cas, la deuxièrne et demière condition d'obédience
processuelle ne suscite pas les interrogations qui viennent d'être soulignées.

(l) Voir J. Vincent. proc. civ. op. cit. n" 629 quater.
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B- La iuridiction supérieure-doit statuer par une seule et
même clécision tant sur I 'appel que sur le fond

Il est inconcevable qu'uue Cour d'appel puisse rendre deux
I'urt sur I'appel, I'autre sur le litige évoqué notamrnent par

difflerentes d'une même juridiction. En outre, même dans le
arrêts distincts,
deux chambres
cas où on est en présence d'ure seule fonnation collégiale, celle-ci ne peut

rendre deux arrêts suurs que cela puisse paraître colrure Llne mauvaise

adrninistration des affaires de la justice(l).

D'autre part, il rr'est rri darrs I'intérêt du plaideur ni dans

celui du greffe de I'exécution de se trouver en possessiort de deux décisions

à exécuter.

Enfin, cette condition tire son fonderneut du fait que

l'évocation soit intirnernent liée à I'appel et ne pertt s'en d{13shs1(2).

Ceci mer d'ailleurs en évidence I'esprit de sirnplification et

d'accélération de la procédure civile ori l'évocatiorr joue un rôle considérable,
mêrne au prix de I'atteinte au double degré de juridiction et, partant, aux

droits de la d{fsn5g(3)

( l ) Alors que la finalité de l'ér'ocation est d'être une "garantie essenticllc de bonnc justice" (R. Perrot

Cod. Loc. p. 712)
(2) Il ne faut pas en effct oublier que l'c.xamcn dc I'appel porle esscnticllcment sur sa recevabilité et

ce, indépendamment de I'esamen du litige. On ne peut les confier à deux formations collégiales
ou les séparer lors de leur instruction. Seule I'irrecevabilité du recours empeche les juges du

second degré de statuer sur le fond. De plus, même tes attributions dévolutires de la Cour ne
permettent pas une telle séparation.

(3) Les garanties de procédure prér'alent, en effet, sur les garanties dejustice dans les nouveaux

testes mauritaniens et français de procédure civile.
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En somme, comme on peut le constater, les juridictions

d'appel occupent une place non moins - importante dans la hiérarchie
judiciaire. Cette irnportance tient au fait que toute décision rendue par la
juridiction d'appel épuise le second degré de juridiction : sauf un évenfuel
pourvoi en cassation qui ne constitue pas un troisièrne degré de juridiction,

la contestation étant définitivement tranchée, on dit qu'elle est jugée "en

dernier ressort". Malheureusement, on doit déplorer là aussi I'absence de
coltégialité au niveau de la juridiction d'appel. Plus que jarnais, il faudrait
avoir le courage d'introduire une collégialité au niveau des juridictions

d'appel. La justice mauritanienne y gagnerait beaucoup en crédibilité.

L'anêt rendu par la Cour d'appel étant pris en dernier
ressort, le seul recours est la Cour suprême qui ne reviendra pas sur
I'examen au fond de I'affaire en principe.

Section 3 - La Cour Suprême de Mauri tanie.  p ièce
maîtresse de I 'ordre iudiciaire

Dans la plupart des pays, le systèrne judiciaire étatique prér'oit,
pour le règlement des litiges, plusieurs sortes de juridictions à compétence
générale ou spéciale. Ces juridictions sont aussi de différents degrés afin de
permettre ur meilleur examelr du procès et, partant, d'assurer aux justiciables

des garanties de justice et de procédure. Mais, du fait même qtle les
tribunaux et les Cours ont été irrstitués par I'Etat, les juges qui y ofÏicient
sont tenus d'appliquer d'abord la loi étatique arx différends qtti letr sont
sournis. Aussi les autorités judiciaires du pays - placées au rang d'exécutant
en réalité - prévoient-elles souvent une juridiction suprême qui a pour
principal rôle de veiller à la bonne application de la loi par les juridictions

inférieures et, partarrt, de I'ordre juridique étatique. Le contrôle de la Cour
Suprêrne s'opère, err général, sur les décisious de justice plus que sur les
magistrats qui les rendent- Les juges de cassatiotr rnettent fin à une cascade
de procès tout en contribuant à unifier la jurispmdence au somtnet de la
hiérarchie judiciaire dans le pays. Toutefois, étant donné sa nature et sa
compétence peu ordinaires ou du moins differentes des juridictions

inférieures, notarunent parce qu'elle n'est pas classée conune jtrridiction de

tel ou tel degré, I'accès à la Cour Suprêrne est plus difficile qu'ailleurs.
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Seuls certains justiciables assez privilégiés y ortt recollrs ; ce qui
va à I'encontre de I'institution d'un svstèrnè visant "un meilleur accès à la
justice".

En outre, si la Cour suprême doit jouer pleinement son rôle, il lui
faut non seulement contrôler I'application de la loi telle qu'elle a été faite par
les juges du fond, rnais encore I'appréciation du fait par ces demiers.

Cette censrre se fera certes avec les meilleures garanties de
justice et de procédure dont celles liées aux qualités des juges suprêrnes et
salls, bien entendn, créer uue autre juridiction qui serait considérée corrure
la plus haute.

Il faut remarquer d'ernblée que la doctrine'française de Ia Cour
de Cassation va fortement influencer I'organisation et le forrctionnetnent de
la Cour Suprêrne de Mauritarrie. Cette influence s'est précisée, entre alltres,
par I'adoption des principes sacro-saints suivants : la Cour suprême n'est pas
me juridiction du troisième degré, elle ne coruraît pas des "faits" de Ia cause,
elle les tient pour existants comme I'ont souverainernerrt apprécié les juges

du demier ressort. Le juge du fond est donc reconllu seul juge du fait. La
Cour suprême rre juge pas les causes, mais les arrêts ou jugernents datts leurs
rapports avec la lei(t).

Les juges de cassation n'y dérogent à ce principe qu'en rnatière
pénale. Toutes les réfonnes intervenues depuis la création de la Cour
suprême au lendemain de I'indépendance du pays ne vout pas bouleverser les
fondements de la plus haute juridiction. Mais au moment de l'indépendatrce,
il faut juger raisonnable d'adopter contrairement à l'exemple frarrçais le
principe de I'unité de juridiction. C'est ainsi qu'nne Cour suprêrne fut appelée
à coiffer I'ensemble des juridictions.

(l) Cette differencc entre le fait et le droit aurait sa source lointaine dans lcs principes dégagés par
certains juristcs romains cf. not. papinien (1. l5 p. Ad. Municip. cité par Morèrc "La Cour
Suprême" Rcvuc Marocaine dc Droit. 196l. p. l9(r.
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C'est d'ailleurs le cas dans la plupart des Etats francophones.
Mais pour tenir cornpte de la spécificité du contentieux adrninistratif, les
Cours frrent fractiomrées en plusieurs chambres spécialisées. Une chambre
administrative cornposée de juges recnrtés en fonction de leur connaissance
du droit adrninistratif cohabite au sein de la Cour avec une charnbre
constinrtiomelle, une chambre judiciaire et quelquefois une chambre des
comptes.

Comme le Conseil d'Etat français, cette charnbre partage ses
activités entre les fonctions juridictionnelles et consultatives.

Aujourd'hui on constate cependant une tendance à détacher à
nouveau les juridictiorrs adrninistratives de I'appareil judiciaire. C'est ainsi
qu'en Tunisie a été créé un tribunal adrninistratif et plus récemment au
Sénégal ur Conseil d'Etat. Mais la stnrcture unitaire subsiste dans les autres
Etats notamrnent en Mauritanie.

C'est donc la Cour suprêrne qui, soit en fonnation plénière, soit
par ses charnbres spécialisées, a rnission de dire le droit tant vis-à-vis des
autorités gouventernentales et adrninistratives que des juridictions

inférieures.

La Conr Suprêrne doit
juridique qui correspond lui-rnêrne à
définie.

certes prévaloir I'ordonnancement
une architecture constitutionnelle bien

Le droit dont elle est I'un des principaux rnaîtres d'oeuwe se
construit d'en haut et par niveaux successifs. Mais la rnatière première
qu'elle doit traiter est extraite des profondeurs de la société. Elle fait
remonter jusqu'à elle des problèrnes de la vie quotidienne, les fmstrations
nées de la confrontation des cultures, les difficultés créées par l'introduction
de nouvelles techriques des pratiques vécues cormne des obligations
religieuses morales. La persistance des coutnmes mais aussi l'érnergance des
secteurs infonnels d'activités lui révèlent que par le traditionrrel et le
spontané la base s'organise à sa manière pour échapper à I'ernprise d'tute loi
qui lui reste étrangère.
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Pour fonder sa décision, la Cour doit prendre en compte ces
réalités hétérogèrres. Dans les moules de I'ordonnancement juridique, elle
doit couler les données spécifiques à la société mauritanienne. Sa rnission
n'est plus seulernent de classernent mais de synthèse et d'hamonisation. Par
la position stratégique, la Cour est un observatoire privilégié de la société
rnauritanierure. Par le compromis qu'elle opère, elle est aussi en liaison avec
le législateu et dans le respect des lois qu'il édicte I'artisan du droit nouveau
qu'imposent les dynamiques propres à la société mauritanienue.

Aussi nous exarninerons sa rnissiorr esserrtielle (paragraphe 1)
avant de mettre el'l exergue quelques spécificités de la cassatiolt ell droit
mauritanien par rapport au systèrne français (paragraphe 2). Enfin il sera
loisible de mettre I'accent en faveur d'uue justice plus populaire (paragraphe
3).
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Paragraphe I : Mission de la Cour Sunrême

La Conr suprêrne étant la plus haute juridiction de I'ordre
judiciaire placée au lendemain de I'indépendance au sommet de
I'organisation judiciaire désonnais unifiée, s'est trouvée tout natnrellement
investie d'une mission régulatrice visant à unifier I'interprétation de la règle
de droit : I'unification de I'organisation judiciaire participe de I'unité juridique

d'ure nation, et I'unicité de la Cour suprême y contribue, renforçant par là
même le ciment national. Par sa sihration et son autorité morale, la Cour
suprême canalise contrôle et oriente la jurispnrdence des juridictions
inférieures.

Pour aussi irnportante que soit sa mission d'urification de
I'interprétation de Ia règle de droit par les juridictions inférieures, elle ne doit
pas faire oublier ce qui constitue l'essentiel de sa fonction, sa rnission la plus
irnrnédiate à savoir la vérification de la bonne application et de Ia correcte
interprétation de la règle de droit par les juridictions du fond. C'est dans
cette perspective qu'elle se'trouve être saisie à travers les pouvoirs en
cassation. A cet égard, placée au sornmet de la hiérarchie judiciaire, au-
dessus des juridictions du prernier et du second degré c'est à tort que I'on
conclurait que la Cour suprême a été érigée en troisièrne degré de
juridiction. Nous touchons là au coeur de la mission de la Cour Suprêrne et il
convient d'affrnner à ce propos qu'en principe la Cour suprême, dans la
conception mauritanierure héritée du droit français, ne constitue pas un
troisièrne degré de juridiction.

Pour bien mesrlrer Ia portée de cette affrnnation, llous la
fonnulerolls sous le double volet suivant que nous expliciterons tour à tour :
la règle selon laquelle la Cour suprême n'est pas un troisièrne degré de
juridiction dornine la mission de la Cour suprêrne, mais cette règle n'est que
dominant.
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A - Prénonclérance de la rèqle

Cette aflinnation est étayée par deux règles antour desquelles
s'ordonne la rnission essentielle de la Cour suprêlne et qui peuvent être
fonnulées ainsi : d'uue part, la Cour suprêrne est juge de droit et non pas du
fait ; d'autre part, la Cour suprêrne juge les jugernents et non pas les affaires.

a) La Cour Sunrême est iuge du clroit et non nas des faits

Se maintenant dans la sphère des questions de droit, elle n'a
pas à se préoccuper des élérnents de fait du procès. Ceux-ci sotrt
souverainernent appréciés par les juridictions inférieures, si bien que la Cour
Suprêrne les accepte tels çr'ils résultent des attendus ou des cottsidérants
des décisions qui lui sont déférées.

Sa mission consiste dorrc à rechercher si, à ces élérnents de
fait qu'elle ne contrôle pas, il a été fait une bonne application de la loi, s'il y

a eu ou non violation de la loi, au sens large. Aussi I'auteur d'uu pourvoi

doiril nécessairement iuvoquer urre ou plusieurs violations de la loi qui
constitueraient autarrt de "rnoyens de cassation'

Ces moyens de cassation sont lirnitativerneut énumérés par la
loi dans I'article 227 du code de procédure civile commerciale et
adrninistrative au titre des cas d'ouvefiure du recours en cassation. L'idée
d'une énumération lirnitative dewait contribuer à lirniter le uotnbre des
pourvois ; rnais la rnultiplicité des cas d'ouverture, conjuguée à leur
fonnulation souple en font un filet aux rnailles très larges qui n'est pas de
nature à décourager la propension des plaideurs à considérer Ia Cour
Suprêrne comme un troisièrne degré de juridiction.

b) La Cour SuDrême iuge les iuqements et non les affaires

La'Cour suprêrne ne constitue pas un troisiè,tt..dç*'d.
v

juridiction dans la mesure or'r il ne lui appartient pas de rejuger I'affaire
comrne le ferait une Cour d'appel, en substituant sa propre décision à celle
qui lui a été déferée. En principe, lorsqu'elle est saisie par un recours en
cassation, elle n'a d'autre altemative que de rejeter le pourvoi si elle estirne
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que la décision attaquée devient alors inévocable ou bietr, dans le cas
contraire, elle ne peut que casser la décisron attaquée et renvoyer I'affaire
qn'elle ne peut juger elle-mêrne afin qu'elle soit jugée par une juridiction de
renvoi. Elle ne juge donc que les jugements, en principe tous les jugernents à
la condition tontefois, selon I'article 227 dt nouveau de code mauritanien de
procédure civile commerciale et administrative, que ceux-ci aient été rendus
en dernier ressort.

B - Temnérament à la règle

Si ce principe constitue et derneure la règle, il u'en dernettre pas

moins qu'mr glissement n'est pas à exclure.

Plus précisément, si ce principe est établi et maintenu, il n'est pas

exclusif de certaines dispositiorrs particulières qui pourraient partiellement

apparenter la Cour Suprêrne à un troisièrne degré de juridiction.

a) Svstèmes iuricliques étrangers

Il convient tout d'abord de relever que la conception selou
laquelle la Cour Suprêrne pourrait constituer ull troisièrne degré de
juridiction ne corlstitue pas objectivernent une aberration juridique, dans la
mesure otr cette conception prévaut dans de nombreux systèmes judiciaires

étrangers. La Cour suprêrne du Canada par exernple est tout à la fois juge du
droit et du fait et peut directernerrt statuer sur le litige lui-rnêrne. Mieux
encore, en France, oir le principe selon lequel la Cour de cassatiolt lle sattrait
être un troisièrne degré de juridiction, un glissernent est perceptible couune
le souligne le professeur Tunc en ces tennes : "... Ia Cour de Cassation
(française) poussée par un désir de justice, constitue de plus en plus, bien
que partiellement, un troisièrne degré de juridiction" (cf. rapport de syrthèse
dans un ouwage intitulé : la Cour judiciaire suprême, Enquête comparative,
p. 19, dans la collection "Recherche Panthéon - Sorbonlle", éd. Ecorromica,
1e78).

b) Svstème iuritlique mauritanien

Rappelons tont d'abord la constatation que nous avons déjà
faite selon laquelle la rnultiplicité des cas d'ouverture du recours en cassation
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et la souplesse dans leur fonnulation en font un filet aux rnailles très larges
qui n'a fait qu'encourager la propension des plaideurs à considérer la Cour
Suprême comrne ur hoisièrne degré de juridiction.

Au-delà de cette considération de sociologie judiciaire, il
convient de rernarquer que si le principe reste toujours de mise, certains
élérnents fragnentaires relatifs à la Cour suprêrne, tirés de son
fonctiomement térnoigrent d'un glissement, certes partiel, mais pennanent.

Dans I'exercice de sa mission, Ia Cour Suprême peut
succomber - et succornbe - à la tentation du glissernertt et les occasious sont
nombreuses, ne ftt-ce qu'à travers son contrôle de la qualification des faits
ou tont sirnplernent parce que les hauts rnagistrats, rnlls par ult louable
sentirnent de justice, s'efforcerrt parfois d'aider la partie qui lettr semble, en
équité, rnériter de gagner (Cf. Guestin et Boubeaux, Traité de droit civil,
Introduction générale, 1977, p. 313, note 3 : "ll arrive mêrne que certaiues
décisions ne soient pas publiées pour la seule raison, qu'inspirées par les
circonstances de I'espèce, on n'a pas voultr qu'elles puissdtrt,'par leur
publication, faire jurispmdence".

Enfiu, ce qui conforte cette tendance nouvelle quant à
I'appréciation des faits par la Cour, c'est la possibilité reconnue par I'article
230 NCPCCA, à Ia Cour d'ordonner qu'il sera sursis à I'exécution de I'arrêt
ou du jugernent attaqué si cette exécution doit provoquer un préjudice
irréparable. Les juges de cassation sont donc de plus en plus enclins à
I'appréciation des faits des affaires qui leur sont soumises.

Il ressort de ces développetnents que la Cotrr: suprêrne de
Mauritanie a pour rnission essentielle de contrôler I'application correcte du
droit par les juges du fond. S'agissant des pourvois, elle ne peut en principe
que rejeter le pourvoi ou casser I'arrêt attaqué rnais il y a là une particularité
du droit mauritanien par rapport au droit français.
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Paragraphe 2 : La concention classique de la cassation clans le

nouveau code mauritariien de procédure civile

L'article 221 dt NCPCCA précise : "Tous les jugernents rendus
en demier ressort par toutes les juridictions statnant en rnatière civile,
commerciale et adrninistrative peuvent être attaqués devant la Cour suprême
sur pourvoi en cassation pour violation de la loi".

û-^J
intéressant
violation.

à.'évoquer la cassatiou au droit mattritanien, il est
de la définir en droit français, de tnême qtle la notion de

A - Notions de violation de la loi et de cassation au reeard du

droit français

I/ Notion de violation de Ia loi

La Cour de Cassation ne casse que s'il y a vice de fonne. En fait,

cette affrnnation n'est que partiellement waie. Bien sûr les règles de fonne

étant édictées par la loi, il est éviderrt que tout vice de fonne coustitue une

violation de la loi et à ce titre la Cour censurera. Mais il faut bien souligner
qu'elle a ure fonction ipri va bien au-delà.

Quand on parle de violation de la loi, il faut etttettdre le rnot loi
dans son sens Ie plus large cornrne étant synonyme de règle de droit.

Par conséquent, un pourvoi en cassation peut être fonné pour
violation d'une loi, mais aussi d'ur décret, d'mr anêté, d'utte couttttne, ou
même d'ur principe général du droit.

Toute violation d'une règle de droit coustitue une violation de la
loi au sens large

Le rôle de la Conr de Cassation excède le seul respect des
formes et c'est une des raisons pour lesquelles on a parfois du mal à
délirniter la véritable frontière marquant ses possibilités d'action qttant au
fond (ceci d'autant plus que c'est elle qui délimite cette frontière).
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2/ Notiott de cassatiort

La Cour de Cassation française ne rejuge pas I'affaire comme
le ferait ture Conr d'appel en substiftiant son propre arrêt à la décision qui lui
est déférée. En fait, lorsqu'elle est saisie d'tm pourvoi, la Cour n'a qu'une
alternative : ou elle estirne que le juge dont la décision est attaquée a

correctement appliqué la règle de droit. Dans ce cas, elle rejette le poun'oi et

les décisions attaquées deviennent irrévocables ; on elle estirne, all conffaire,
que la décisiorr est errtachée d'une violation de la loi, et il lui appartient dans
ce cas de casser la décision. c'est-à-dire de I'anéatrtir.

Son deuxièrne rôle va être de renvoyer I'affaire devant une
juridiction dite de renvoi qni, elle, pouTra reprendre I'exatnen au fond de
I'affaire. Elle pourra très bien relever I'existence de certains faits que la
prernière juridictiorr dont la décision a été cassée n'avait pas cru retenir.

Il faut bien noter de plus que cette juridiction de renvoi n'est
pas liée par I'interprétation de la Cour de Cassation et rien ne lui irrterdit
d'interpréter ou d'appliquer la règle de droit, antrernent que ne I'a fait la
juridiction suprêrne.

La Cour Suprême rnauritartieme va fonctionner sur ces
principes, rnais ou va constater dans son étendue quelques aménagetnents.

C'est ainsi que la rnatière civile possède une caractéristique en
ce qui conceme le pourvoi en cassation, car son délai de recours u'est pas
(en principe) suspensif, sauf dans les cas particuliers suivants : en matière
d'état, sauf si la suspension de I'exécution entraîne la violation de la loi
divine, ou encore si le juge n'a pas ordonné I'exécution provisoire ; en cas de
faux incident, en matière d'immatriculation foncière.

Cependant, la Cour suprême peut elle-même décider de ce
sursis à exécution dans certaines hypothèses.

Aussi I'article 254 du NCPCCA introduit une solution
originale par rapport au droit français quant au pourvoi de la juridiction de
renvoi.
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B - Aménagements de la Cassation en i\'Iauritanie au niveau de
la iuridiction de renvoi

En effet, alors qu'en droit français la juridiction de renvoi peut
reprendre librernent I'examen des faits et interpréter la loi comme elle
I'entend, en droit judiciaire mauritanien, elle doit se confonner à la décision
de la Cour Suprême sur le point de droit jugé par cette Cour.

En France, la liberté laissée à la juridiction de renvoi peut être
rure source de conflit avec la cour de cassatiott. Ce sera le cas où la
juridiction de renvoi refi;se de s'incliner devant I'interprétation de la Cour de
Cassation.

En Mauritanie, en principe un tel conflit ne dewait pas surgir du
fait que la Cour de renvoi doit s'incliner devant I'interprétation de la Cour
suprême. Cependant, même en droit mauritanien, tout risque de conflit entre
ure Cour d'appel et la Cour suprêrne n'est pas pour autant écarté. Ert effet, la
juridiction de renvoi doit certes s'incliner devarrt I'interprétation de la loi telle
qu'elle découle de Ia Cour suprêrne.

Mais statuant au fond et sur les faits, la Cour de renvoi doit avoir
la possibilité d'examiner les faits d'une façon différente de la décision
frappée de pourvoi et dans ce cas err tirer des conséquences de droit
diftrentes.

Ce qui pourrait alors donner lieu à un nouveau pottrvol.

Cette spécificité du droit judiciaire mauritanien par rapport à la
situation française est due à des difficultés pratiques de fonctionuement et à
ure conception originale du rôle de la Cour suprême qui sernble avoir des
possibilités plus étendues que la Cour de Cassation française au regard des
fsÉs5(l).

(l) De fait, la Cour de Cassation possède de larges pouvoirs et ne se présente plus comme un simple
contrôleur de la régrlarité formelle. Sous des paravents qui lui permettent d'affirmer qu'elle
continue àjouer le rôle de grand arbitre, elle contrôle le fond des décisions.
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Il faut être conscient toutefois -que dans les pays en mutation
rapide, quelques décisions retentissantes mais exceptiomelles des cours
suprêmes ne peuvent avoir qu'un effet d'audience lirnitée à des cercles
restreints et c'est notanment le cas de la Mauritanie. Il ne suffit pas de
constnrire I'Etat de droit au sornmet, il faut I'enraciner à Ia base. Les
responsables politiqLles gouvemants et législateurs doivent notamment se
soucier de faire en sorte que le plus grand nornbre accède à la justice

officielle et les plus faibles sachent que le jtrge peut les protéger
efficacement dans I'exercice de leurs activités les plus tnodestes.

Paragraphe 3 : Plaicloyer pour un meilleur accès à la Cour Suprême

Il faut snrtout souligner que le recours à cette juridiction n'est .
pas aussi totalernent ouvert ni libre en matière civile, pénale ou
adrninistrative. En effet, la plus haute juridiction de Mauritanie n'est saisie
que par les plaideurs justifiant non seulement de leur intérêt, qualité et
capacité, mais encore de cas d'ouverture à pourvoi lirnitativetnent'
détenninés(t).

Le plaideur est enfin tenu de constituer uu avocat agréé près
la Cour suprême qui doit signer, sous peine de radiation de I'affaire, la'
reqtrête écrite fonnant pourvoi ell cassation ou recours en annttlation.
S'agissant de ce demier recours si I'obligatiorr de se confonner à des cattses
d'ouverture sernblables à celles prescrites en matière de pourvoi n'est pas
prévue, le plaideur est teuu de fonner, au préalable, "tul recours
hiérarchique" devant I'autorité adrninistrative imrnédiatetnent sttpérieure à
celle qui a pris la décision contestée ou un "recorus gracieux" adressé à:
I'autenr de la décision. On est, en défirritive, loin d'un systèrne judiciaire

garantissant un meilleur accès à la justice, d'autattt plus que les tnodes non
juridictiomels se situant en dehors de la justice d'Etat sont quasi inexistants
et dont la création et la promotion sont non encouragées et alors que
l'écrasante rnajorité des justiciables sont des pauwes et des analphabètes qui
ne jouissent pas d'une véritable aide judiciaire à tous les échelons des
juridictions étatiques.

(l) Les cas d'ouverture sont : violation de la loi interne, violation d'une règle de procédure ayant
causé préjudice. incompetence, excès de pouvoirs. défaut de base légale ou défauts de motifs.
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En somme, nous plaidons pour un meilleur accès à la
justice. Un magistrat du Tiers-Monde, le juge P. Bhagwati, faisait la
remarque suivaute, lors d'une décision capitale prise en Inde par la Cour
suprême : "ll est ternps que les tribunaux deviennent des tribunaux pour les
pallwes et les rnasses en lutte dans ce pays. Ils doivent cesser d'être les
défenseurs de l'ordre établi et du statu-quo. Il faut également les sensibiliser
à la nécessité de rendre justice aux masses qui en ont été privées pendant
des générations par une société cruelle et sans coellr. Jusqu'à présent, les
tribunaux ont uniquement servi à défendre les droits des riches et des nantis.
Seules les classes privilégiées ont pu avoir accès arx tribunaux pour
protéger leurs intérêts acquis. Seuls les nantis ont eu jusqu'à présent le
"sésarne" qui leur ouwait les portes de la justice.

Mais, aujourd'hui, ponr la prernière fois, les portes de la justice s'ouwent aux
pauwes et à ceux qui ont été piétinés, aux imocents et atx illettrés, et leurs
causes sont entendues à la Cour à travers les litiges sur les intérêts publics,
grâce à un arrêt rendn réceinrnènt, par cette Cour. Des rnillions de personnes
appartenant aux groupes les plus dérnunis et les plus vulnérables de
l'hurnarrité s'err remettent à la Cour pour qu'elle arnéliore leurs corrditions de
vie et traduise leurs droits fondarnentaux d'homrne ell 1{31i1$"(l).

Si cette ouvertnre de la plus haute juridictiorr de I'Inde se
vérifie encore, la sihration déplorable décrite par le juge Bhagwati existe
dans d'autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Arnérique Latine. On espère qu'en
Mauritanie par exernple, la Cour Suprême prendra uue position analogrre à
celle de son hornologtre en Inde, d'autarrt plus que si elle a consacré dès le
début de l'indépendance, I'urrité cle juridiction en veillant à I'applicatiorr de la
loi par les juges du fond, il rre lui est pas irnpossible - si elle etr prend
conscience et affinne sa volonté dans ce sens - de garantir un rneilleur accès
à la justice aux pauwes colrune atx riches.

Cf cité par Monsieur Boudahrain Abdellah dans son ouvrage : "Manuel de procédure civile",
1987, 250 pages.
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Elle est d'ailleurs la mieux placée pour le faire, puisqtte, d'ttne part, les
juridictions irrférieures sont tenues de se confonner à sa jurispmdence et d'y

prendre les enseignernents et conseils qui les grident à constmire un système
judiciaire dans cette optique, et d'autre part, ce n'est pas aux juges uniqttes
souvent jeunes, non expérirnentés, non spécialisés, voire en mal de
formation qui élaboreront un mode de pensée et un prograrune de réformes
en vue d'un meilleur accès à la justice(t).

Err s'inspirarrt de I'orientation prise par la Cour suprêrne de
I'Inde, qui venait d'effectuer une réfonne radicale dans les règles de fonne et
de procédure en usage devant elle, notarunent celles relatives au "droit de
comparaître", la plus haute juridiction mauritanieme et, par ricochet, les
juridictions de droit couunun et les tribunaux particuliers ou spéciaux
dewaient pennettre à tons les plaideurs sans distinction d'avoir accès
facilement à la justice de leur pays.

Mais le fait d'ouwir les portes de la Cour sttprême de
Mauritanie et des autres juridictions ne suffit pas, il faut aussi que les
pauwes disposent de "ressources juridiques" qui leur sont nécessaires potr
franchir ces portes et contester efficacement les stntctures perpétuant leur
appauwis5smsn[(2).

On ne peut aussi attendre mieux des conseillers de la Cour d'appel qui connaissent des appels
contre lesjugenrcnts rendus par les tribunaux de première instance.
Cf "Développenrcnts et sen'iccs juridiques en Afrique". Rapport d'un séminaire tenu à Dakar
(Sénégal) cn Avril 1983 : Publications spéciales du Codcsria no l. pp. I l2-l13.

( l )

(2)
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En I'occurrence, il faudrait cohjuguer les efforts de tous vers la
mise en place de I'autosuffisance juridique des commurautés et la création
d'un appareil effrcace de défense des groupes d'intérêt et de I'homme en tant
que tel. Le débat judiciaire ne canalise-t-il pas, n'apaise-t-il pas et surtout, ne
dédrarnatise-t-il pas des affiontements qui sans le recours de la justice,
auraient abouti à des violences parfois sanglantes. Alors que la justice et ses
institutions doivent être d'nn accès libre afin qu'elles puissent participer non
seulement au règlernent des conflits d'intérêts, mais aussi à I'effort national
d'assainissernent de la société et au développement général du pays.
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CONCLUSION DU CHAPITRE I

On peut tout d'abord se dernander si I'assirnilation des cadis,
juges traditiomels au statut de la magistrature et leur intégration au sein de
l'édifice juridictionnel - bien que traduit dans les textes - I'est effectivement
dans les rnentalités ?

En effet, il faut souliErer qu'avant, la justice rnauritanierure se
caractérisait par sa sirnplicité par rapport au droit positif rnodeme tel que
nous le corutaissons dans les pays occidentarx et, aujourd'hui, dans les pays
d'Islam oùr le phénornène de la "réception" fait corps avec les institutions
musulmanes. Cependant, il faudra peut-être insister sur la fonction
éminemrnent spirituelle et religieuse qu'on attribuait au cadi, car il ne faut
pas oublier que le peuple mauritanien était et reste encore forternent
irnprégné des enseignerneuts de I'Islam. Le cadi était en qnelque sorte celui
qui appliquait les préceptes d'Allah et de son prophète Mohamed.

Donc, plus qu'nn sirrple juge darrs le sens actuel du tenne, le
cadi était un "super juge" dont I'autorité et I'ascendant rnoral découlaient
directernent de la parole de Dieu. Le Mauritanien d'antan se faisait une
obligation religieuse de I'entourer de vénération et de respecter dévotement
ses décisions puisqn'elles sont en principe conformes au Coran et au Hadith.

Le cadi était religieusement convaincu du bienfondé et de la
valeur de ses jugernents, les justiciables l'étaient tout aussi bien que lui. Il y
avait donc eutre le cadi et les justiciables une union religieuse, spirituelle et
morale.

Il est alors souhaitable d'opérer une reconversion des rnentalités.
La plupart des rnagistrats ayant ulle fonnatiorr traditiorrnelle, leur
interprétation des lois est rigide et littérale, leurs décisions empreintes de
sécheresse dans le raisonnernent et d'erreurs de jugements.
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La conséquence en est que la juilspmdence reste un amas conflis
et discordant de décisions parfois scandaleu5e5(l).

On peut eufin remarquer que I'organisation judiciaire de la
Mauritanie, du moins au plan civil, apparaît au tenne de cette énrde comme
le fruit du rendez-vous entre droit musulman et droit occidental : éléments
techniques qui compoftent comlne tels une hannonie mais aussi ses
imperfections.

Au niveau des tribunaux régionaux et surtout des Cours d'appel,
il est nécessaire d'introdnire uue collégialité effective.

Le systèrne de juge unique bien que confonne à la tradition
islarnique ne peut forrctiorurer correctement que si, au lnoment de son enffée
en fonction, le juge a déjà une fonnation professiorrnelle consorurée et une

maturité d'esprit suffîsante pour être en mesure de statuer seul sttr des

problèrnes complexes. En Angleterre et an Canada,la justice à jtrge urrique

ne soulève grrère de difficulté parce que le juge est recntté vers l'âge de 45-
50 ans panni des praticiens ayant déjà une solide expérience de la vie
judiciaire

Mais, darrs des pays oir le juge entre en fonction très jeutte, pett
de ternps après avoir quitté I'université, on peut se dernander si la collégialité
n'est pas finalement le seul lnoyen de parfaire sa fonnation et de lui
pennettre d'acquérir I'expéri ence nécessaire.

Aussi, il y a le fait que le systèrne du juge unique irnplique de la
part des citoyens un grand respect pour la justice et pour leurs juges,

beaucoup plus que dans un systèrne de collégialité qui dilue les
responsabilités de chaque rnagistrat.

L'ordonnance 86.103 du lcr Juillct 198(r a permis néanmoins d'anéliorer la situation.( l )
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Tel est le cas précisément en Angletene où la personnalité même du juge est

entourée d'un respect mystique. Tel n'est pas [e cas en Mauritanie où

l'instititution judiciaire connaît la triple crise que nous avons évoqué

(cf. supra p.77).

La conclusion la plus claire est qu'il faut concevoir la collégialité de

manière souple en étant réservée aux matières importantes.

L'importance majeure de la Cour Suprême au sein des juridictions

conduit à exprimer un regret : c'est que la Cour Suprême ne participe pas

officiellement à l'élaboration des textes.

Il serait souhaitable de renforcer son rôle çt son efficacité. La Cour

Suprême doit rendre le maximum d'arêts de principe afin de remplir sa

mission rmificatrice et pédagogique.

On le voit, la simplification recherchée par tous les moyens, par le

légistateur peut aller jusqu'à réduire la quatité des décisions de principe

prises par la plus haute juridiction du pays. < Une audience solennelle > de

rentrée est tenue enfin au début de chaque année judiciaire au cours de

laquelle sont exposés les résultats des travaux de I'année judiciaire passée

ainsi que les décisions jurisprudentielles importantes susceptibles

d'intéresser les autres juridictions. Malheureusement, l'information ne

circule pas facilement en raison du manque d'organisation spécifique à ce

domaine.

L'absence de service d'études et de documentation digne de ce nom

reste un handicap très sérieux pour le progrès du droit. La jurisprudence

de la Cour Suprême qui est inégulière et ne contient que quelques arrêts
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choisis çà et là all gré de I'humeur des responsables et souvent sans
corunentaires. La Cour Suprêrne ne tient etr outre ni fichier, ni ne publie un
bulletin complet de tous les arrêts rendus.

I n'est pas organisé enfin, la comtnunication à un sen'ice
spécialisé, des décisions intéressantes des Cotrs et des triburaux du pays.

Une réorganisation des services de la Cour Suprêrne doit d'autant
plus être envisagée avec célérité que cette haute juridiction joue en principe
un rôle norr négligeable sur le plan de la fonnation du droit et snr celui des
garanties de justice ou de procédure devant être recoultues aux justiciables.

La création d'une juridiction économique faisant inten'enir
I'application d'une règle du code de cotrunerce s'avère ttécessaire.

On pourrait par ailleurs réfonner le plus rapidernent la profession
d'avocat en instituarrt le caractère obligatoire du ministère d'avocat afin
d'élever le niveau du débat judiciaire.

Qu'il s'agisse du statut des experts ou de la situation des notaires

et des huissiers de justice des réfonnes ou des arnéliorations s'avèrettt utiles

coilrne par exemple libéraliser la profession d'huissier, rendre plus sélectif le
recrutement des greffiers, pouvoir engager la respousabilité de ces derniers
en cas de faute délibérée corunise dans le traiternent d'tur dossier ; prél'oir
un stahrt pour les notaires qui irnpliquerait I'existence en notnbre limité
d'offices de notaires et I'exigence en plus de Ia rnaîtrise err droit, deux années
de fonnation suivies d'un stage pratique dans un office notarial. Pour les
hnissiers, en faire de même. S'agissant des experts, il faudra leur prévoir ttn
stahlt en firstituant le principe d'une liste officielle dressée par la Cour
Suprême avec le concours du procureur après une enquête sur la compétence
et l'honorabilité des candidats à I'inscription sur la liste.

En solnlne, I'organisation judiciaire doit être cornplèternent
repensée.

Plus que jarnais, I'heure est à la concertation et à la
collectivisation de toutes les composantes du rnilieu juridique : professeurs,
avocats, juges etc...
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Certes une telle concertatior ne doit pas vouloir dire la
disparition de I'esprit critique.

Le rôle critique des juristes consiste à aller au plus pressé. Ce qui
compte, c'est la rectification de ce que I'on cotrsidère comtne erroné.

Le projecteur dirigé sur les faiblesses de I'institution judiciaire ne
doit pas conduire à son rejet, rnais à sa rnodification, douc à sa bonification.

Qne I'on se rappelle bien que le droit n'est pas inunuable mais
qu'il évolue, et R. Ihering I'a bien souligné en ces tennes : "le Droit c'est bien
Sattrme, dévorant ses enfants, il ne lui est possible de se rajeurrir qu'en
brisant avec sorl passé.

Un droit coucret, qui invoque son existence pour prétendre à utre
durée illirnitée, à I'imrnortalité rappelle I'enfant qui lève le bras contre sa
mère, il rnéprise I'idée du droit sur laquelle il s'appuie, car le droit sera
éternellement le devenir, et ce qui est venu, c'est-à-dire, ce qui existe, doit
céder la place au nouveatr devenir".

(l) In Combat pour le Droit Trad.. Mevdieu.r. Paris. Durand" 187.5. page 6.
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n faut espérer qu'avec des -réfonnes de cette nahre nos
magistrats sauront affronter les difficultés, les sunnonter et les résoudre
confomément à I'esprit et à la rnéthode juridiques dans le cadre d'une
jurispmdence quotidiemre des tribunaux qui voient letr compétence
s'accroître en égard aux progrès de Ia science et de la technique.

La réfonne ainsi entreprise au plan institutionnel s'est également
poursuivie au plan procédural mêrne si le chernin à faire reste long pour
parvenir à cette synbiose entre rnodemité et tradition.

Le nouveau code de procédure civile cornmerciale et
adrninistrative en est un exetnple frapparrt et c'est sur ce dentier que portera
notre attention.
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Chapitre III

Le nouveau code de procédure :
Inspiration occidentale et f idélité aux règles coraniqu€sca2

Après un aperçu général sur le contenu du NCPCCA (Section 1),

nous essayerons de dégager son esprit (Section 2) et enfin il sera loisible de

savoir comrnent interprète-t-on les textes positifs d'inspiratiott occidentale
(Section 3).

Section 1 - Contenu du Code l \{auri tanien de procédure civi le

Anssi paradoxal que cela puisse paraître, le NCPCCA rnarqtte un
contraste entre une fonne sobre (paragraphe 1) et un contentt dense
(paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La présentation formelle

Le plan adopté par le législateur Mauritanien est classique (A)

mais une cornparaison avec le nouveau code français de procédure civile
laissera apparaître uue grartde différence entre les deux codes (B).

A - Le nlan

Le NCPCCA est fonné de liwes. Il est opportun de se pencher

sur le contenu de chaque liwe.

Chronologiquernent, on peut faire remarquer ceci :

Le liwe premier vise la compétence des juridictions.

d/  
\ [  -€v r  .Q" rnne]cs .  % V.e .P.c .e ,h  .
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Au liwe II correspond la procédure devaut les tribunaux
départementaux.

Le liwe III conceme la procédure devant les juridictions
régionales et du district de Nouakchott.

Le liwe IV conwe les procédures en cas d'urgence.

Le liwe V traite de I'appel.

Le liwe VI énurnère les voies de recours.

Le liwe VII traite des recours en matière adrninistrative jugés
premier et demier ressort par la Cour Suprême.

Le liwe VIII a pour objet la récusation.

Le liwe IX réglernente I'exécution des jugernents.

Enfin le liwe X contient les dispositions générales.

Le NCPCCA ne cornporte pas d'autres dispositions. Il n'eu n'est
pas ainsi du nouveau code de procédure civile français qui s'est largernent
enrichi au fil des années.

B - Comparaison avec le nouveau code français de nrocéclure
civile

Il serait peut-être très inconfortable de comparer, sur le plan
formel, deux oeuwes législatives qui présentent autartt de spécificités que de
différences.

A côté du nouveau code Mauritanien de procédure civile, celui
de la France paraît un géant. Ce dernier est plus riche en articles eu égard
aux nornbretx problèrnes qu'il traite. On a I'impression que le législateur
français ne veut rien laisser de côté.
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Sur le plan fonnel, il faut remarquer sa clarté.

Dans sa conception, le nouveau code français de procédure civile
comporte cinq liwes :

Le liwe prernier contient toutes les dispositions dotées d'une
portée générale et commune à toutes les juridictions civiles, colilnerciales
ou sociales, qu'elles soient de droit corrmun on d'exception. Il est intitulé :
"Dispositions comrnunes à toutes les juridictions". Il cornporte 749 articles
répartis dans 21 titres distincts.

Le liwe II est plus bref (articles 750 à 1037) regroupés en VIII
titres successifs). Il regroupe les dispositions particulières à chaque
juridiction, en distingrrant la procédure suivie devant les juridictions de
premier degé et celles employées devant la Cour d'appel et devant la Cotr
de Cassation.

Le liwe III est consamé aux dispositions particulières à certaines
matières (articles 1038 à 1441 'répartis dans IV titres) que sont : les
persorules, les biens, les régirnes matrimoniaux, les successions et les
libéralités de mêrne que les obligations et les contrats.

Le liwe IV se rapporte à I'arbitrage, inteme et intemational
(article 1442 à 1557).

Enfin le liwe V est préru pollr accueillir la rnatière des voies
d'exécution. Il s'aqit d'une rnatière dont la réfonne vient récemmetrt d'avoir
lieu.

Il faut dire que le code de procédure civile français d'aujourd'hui
constitue un ensemble hornogène oir viennent se regrouper, outre le nortveau
code d procédure civile, tous les corps de loi afférents à la rnatière de la
procédure civile. Aussi se compose-t-il de dispositions de I'ancien code de
procédure civile, du code d'organisation judiciaire, ainsi que de dispositions
relatives au droit européen et qui concement précisément la Cour de Justice
des comrnunautés européeunes, la convention de Bntxelles du 27 Septembre
1968 et le protocole de Luxembourg du 3 Juin 1.97L, la Convention
etuopéerure de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
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fondamentales signée le 4 Novembre 1950 et publiée par décret no 74360 du
3 Mai 1974, enfin un ensemble de conventions intemationales, bilatérales et
multilatérales.

Il faut ajouter pour finir que le nouveau code de procédure civile
comporte ture partie "Amexes" (ou "appendices") oir sont répertoriées des
dispositions liées à des matières diverses.

à'oua

Ce regroupement textuel ou législatif que I'on rencontrer le
nouveau code de procédure civile ne se retrouve pas dans le nouveau code
de procédure civile commerciale et adrninistrative de 1984 de la Mauritanie.

Il faut se référer à d'autres corps de lois pollr retrouver certaines
matières qui, pourtant, relèvent du ressort de la procédure civile.

Paragraphe 2 : Le contenu

S'il y a disproportion au niveau de la fonne, le contenu du
NCPCCA semble plus proche du Droit positif frarrçais en ce qui concerne
I'essentiel de la rnatière nonobstant cette volonté de mettre en confonnité le
droit avec le fiqh.

En effet, I'occidentalisation de certairrs concepts, et par là mêrne
de règles juridiques a été plus sensible err rnatière de droit pénal ou de
procédure pénale, en droit des obligations ou en procédure civile. Les codes
qui ont été rédigés dans ces matières ont pennis de fait une réception des
conceptions occidentales même si on a assisté par ailleurs dans certains pays
musulmans (et non sans difficulté) à une codification du statut des
persoilres, en accord avec les règles musulmanes mais également avec des
irurovations importantes dans ce secteur.

Le premier élérnent qui frappe, c'est I'influence importante
exercée par le droit positif français sur la procédure civile en Mauritanie.
Mais il existe des zones d'autonomie et des empnrnts au code français de
procédure civile (ancien.
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Le NCPCCA a repris parfois à la lettre des dispositions du droit
positif français applicable en la rnatière. Si cette reprise n'est pas totale, elle
est néanrnoins très marquée. Ceci est peut-être lié à la volorrté du législateur
mauritanien de moderniser la matière de la procédure civile eu égard à
I'apparition de besoirrs juridiques nouveau'nés de I'introductiott en
Mauritanie de techriques modemes et de modes de pensées d'inspiration
occidentale (notanunent le cas de la France dont il tire son rnodèle) ou, plus
largement, intemationale.

La plupart des dispositions que comporte le NCPCCA s'inspirent
largernent du nouveau code français de procédu1s çivils(l).

Mais si ce demier s'apparente essentiellernent au droit positif
français, il a adopté aussi certaines dispositions du code de procédure civile
français (ancien) et d'autres qui lui sont propres.

(1) Voir en ce sens infra (section 2 : I'esprit du code Mauritanien de procédure civile commerciale et
administrative).
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Notre but n'est pas de catégoriser les dispositions cotttenues dans
le NCPCCA. Néanrnoins nous nous penn--ettons de signaler qu'à côté de
I'impact du nouvean code français de procédure civile, il existe d'autres
apports qui, soit émanent de I'ancien code français de procédure civile, soit
présentent plus ou moins un caractère nouveatr, spécifiqtle, propre.

En effet, le législateur Mauritanien a fait sienues plusieurs

dispositions de ce que I'on appelle aujourd'hui I'ancien code français de
procédure civile. Ainsi en est-il par exemple de Ia procédttre de prise à
partie (articles 282 à292 dU NCPCCA).

Le NCPCCA énumère lirnitativement les cas où Ia responsabilité
d'un rnagistrat peut être mis en cause au moyen de cette procédure

extrêmement complexe (art. 505 s. ancien C. frarrçais pr. civ.)(tl.

Le législateur mauritanien n'a pas suivi l'évolution du droit sur ce
point en France. Cette procédure de "prise à partie" est at{ourd'hui
remplacée, - tout au lnoins en ce qni conceme les rragistrats de carrière
appartenant au corps judiciaire(z) , par un régirne de responsabilité
beanconp plus sirnple qui avait été amoncé dans son principe par I'article I I
de la loi n" 72-620 du 5 Juill et 1972 (devenu anjourd'ltui I'article L-7 8l - I dtt
code de I'organisation judiciaire et qui a été effectivernent réglementé par

I'article ler de la loi tt" 79-43 du 18 Janvier 1979 (inséré à I'article 11-l de
I'ordomance no 58-1270 du 22 décernbre 1988 portant statut de la
magistraftre).

Cette institution avait pris naissance dans I'ancien droit vers le Xvlcme siècle. Ce nom curieur
ér'oquait, semble-t-il, te temps où, en droit germanique, le plaideur pouvait provoquer son juge en
duel.
[æs articles 505 et s. ancien code français de proc. civ. continuent à recevoir application 'Jusqu'à

l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à
raison de leur faute personnelle" (art. L. 781-1, in fine, C. Org. Jud.). Or le nouvel art. I l-l de
I'ord. no 58- 1270 du 22 Dec. 1958 dont il va être question ne concerne que les magistrats de
carrière appartenant au corps judiciaire, à I'exclusion des juges des tribunaux de commerce et des
conseillers de Prud'hommes par exemple, auxquels s'applique toujours I'ancienne procédure de
prise à partie (rapp. Cir'. 5 Mai 1981, D. 1981, I.R. 422 Civ.l9 Nov. 1985, D-1986. I.R. 228'
obs. Julien).

( l )

(2)
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Concernant la Mauritanie, il faut espérer que le législateur
portera ture atteution dans un très proche avenir sur la responsabilité du juge

pour "faute persorurelle". Bien entendu, cette notiott de "fattte personnelle"
doit se rattacher au fonctionnernent du service public de la justice (un mal
jugé ou une erreur d'interprétatiorr ne pourra toutefois en aucun cas
constihrer rure faute).

Cette procédure est en effet beattcottp plus sirnple que la
procédure "de prise partie".

En cas de faute, le juge est personnellernent responsable. Mais la
victirne ne pent agir directemeut coutre le rnagistrat lui-mêrne.

Au regard de la victime, c'est I'Etat qui est garant du dornmage
cansé à celle-ci. Ensuite, il appartient à I'Etat d'exercer uue action, dite
"recursoire", contre le rnagistrat fautif pour se faire rembourser (art. 781-1
code français - I'organisation judiciaire)(l) ' sstfs action est portée devant la
Charnbre civile de Ia Cour de Cassatiorr (art. 11.'1, aI.3, ord. no 58-1270 du
22Déc. 1958). Ou cornprend le souci du législateur français qui se retrouve
d'ailleurs dans d'autres dornaines du droit (par exernple, au sttjet de la
responsabilité des instituteurs), de ne pas exposer son juge à urr procès avec
la victirne qui pourrait nuire à son autorité morale de rnagistrat.

La simplicité et la pertineuce de cette nouvelle procédure n'est
plus à démontrer.

(l) Civ. "Janv. 1983, Bull. Civ. I, no 4, p. 3.
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Les autres dispositions de I'ancien code français de procédure

civile dont le législateur Mauritanien a fait siennes sont la procédure de
distribution par contributiorr (articles 416 à 427 du NCPCCA) et celle dite
d'ordre (articles 428 à 430 du NCPCCA). Il en va de tnême de I'octroi de
I'exécution provisoire lorsque le législateur mauritanien se contente de
reprendre la fonnule de I'ancien code français de procédure civile antérieure
à 1975 et qui était restrictive. Il dispose en effet que le juge a la faculté

d'accorder I'exécution provisoire au gagnant à la corrdition qu'il ait "urgence

otr péril en la s211ss"(l).

A côté de ces ernprunts au code français de procédure civile le
législatenr a dégagé certaiues dispositions origirrales qui lui sont propres,

dans ur certain nornbre de domaines.

Il en va ainsi de l'état des persounes, des successious, du droit de
la farnille qui relèvent des règles musulmanes.

. L'on n'attendra pas des législateurs musultnatrs des réfonnes
substantielles en ce dornaine. Conçu pour être appliqué aux croyants, le

systèrne cornporte fatalernent des règles discrirninatoires pour cattse de

religion. Constnrit sur le mode patriarcal, prédorninant au y1ème siècle de
notre ère, il consacre I'inégalité de I'honune et la fernme et atttorise la
polygamie. Son incompatibilité avec I'ordre juridique français est donc
profonde.

Cependant, l'établissement en France d'une irnportante
population musuhnane soulnise en principe à ce système et qui, sans dottte,
demeure dans I'ensemble attachée an mode de vie qu'il irnplique, rend

inévitable son insertion dans I'espace juridique français.

(1) Remarquons qu'en droit judiciaire français actuel, cette formule a été abandonnée et remplacée
par les termes zuivants : "... chaque fois que le juge I'estime nécessaire et compatible avec la
nature de l'affaire..." art. 515 du nout'eau code franpis de procédure civile-

t64



Sous quelles fonnes ? Dans quetles lirnites ? Il est certain que les
règles discrirniuatoires pour cause de religioll ne peuvent pas être acceptées
en France. Mais s'agissant des inégalités entre I'homme et la ferune, I'ou sait

çr'il est loisible aux conjoints d'inclure dans I'acte de rnariage coutracté en la
forme mnsulmane des clauses qtri pennettent d'atténuer dans une large
mesure les inégalités qdénonce le statut légal, rapprochant ainsi de manière
sensible leur sihration matrimoniale des nonnes européennes. Cette pratique,

si elle pouvait se répandre, réduirait considérablernent les difficultés que
pose I'application aux irnrnigrés musulmarrs établis en Europe de leur statut
personnel et contribuerait, à la longue, à faire évoluer les moettrs.

Eufur, plus irnportante et plus originale - du rnoins de manière
syrnbolique et politique - constitue I'article I du NCPCCA selon leqttel "les
juridictiorrs jugent suivant la règle du droit musultnatt".

Une explication à cette disposition peut être trouvée darrs I'unité
de la foi islarniqne, la profondeur de la culture arabe et la vigrtettr dtt droit
musulman dont se réclame le peuple rnanritauien.

Aussi, ull des soucis constauts des pouvoirs publics est-il

d'hannoniser ces tendances (droit rnusulman, drôit occidental) qui penvent

apparaître contradictoires, rnais doivent être cornplérnentaires.

Le droit musultnan ne porte-t-il pas en lui le genne de son

développement ? Rien, sernble-t-il, n'ernpêche le législateur mattritaniert

d'adopter, sous la pression de la nécessité des 1ègles juridiques uottvelles
qni, sans être expressétnent prévues par la loi coraniqtle, ne lui sont pas
contraires.

Ici s'itnpose une remarque cornplérnentaire de grande
importance.La Mauritanie ne pouvait imiter d'autres Etats africains comlne
le Sénégal qui suivant la voie ouverte par le législateur français, ont adrnis
officiellement la supériorité de la "loi écrite" sur la "cotlttlme".

Le droit tnusulman est pltts, en Mattritanie, qu'ttne sirnple
cotrtume : il ne pouvait être subordomé à un droit modeme d'inspiration
extérieure.
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Il faut enfin préciser que parfois I'adoption des textes ne se fait
pas de façon texhrelle. Si le fond y est en général il existe de part et d'autre
de légères réadaptations.

Certaines matières, qui en principe sont liées à la procédure
civile en général, ne figurent pas dans le NCPCCA de 1984. Il s'agit par
exemple des dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la matière de
la sécurité sociale, à la matière des juridictions consulaires. Il faut également
penser aux textes relatifs à la rnagistrature, à la profession d'avocat, aux
officiers rninistériels.

Ces diverses rnatières font l'objet de réglernentations éparses
qu'il faudrait regrouper en un seul docurnent.

La procédure civile en Mauritanie n'eu sortira que très emichie,
constiftiant ainsi l'épine dorsale du système processuel. Néarunoins ce code
compoite en lui Ia rnarque d'une grande modemisation et d'une sirnplification
et il est nécessaire d'en dégager I'esprit.
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Section 2 - L'esprit  du code mauritanien de procédure civi le
commerciale et administrat ive

Cornrne nous I'avions dit plus haut, I'oeuwe du législateur
mauritanien en rnatière de procédure civile constiftie une véritable réception

des conceptions occidentales.

Une lecture attentive du NCPCCA fait apparaître un souci de
défense du justiciable, rnais en même ternps le renforcetnettt du rôle du juge.

Les grands principes du droit de la procédure civile orrt été égalernent
confinnés et précisés. Nous essayerons d'étudier certains de ces principes
qui nous paraissent les plus irnportants (paragraphe I). Ensuite nous

essayerons de dégager le type de procédure qui a été consacré par le

NCPCCA. S'agit-il d'une procédure de type accnsatoire ou att coutraire
sorrmes-nous en présence d'une procédure de type inquisitoire ? (paragraphe

r).

Paragraphe I : Les princines fondamentaux de la procédure

Nous retiendrons essentiellement le prirrcipe selon lequel le
procès civil est la chose des parties (A), le principe du double degré de
juridiction (B) et le principe de la contradiction (C) et enfin le principe de la
publicité des débats (D).

A - Le procès civil. chose cles parties

C'est tur principe propre au procès civil. Il ne vaut ni dans le

contentieux répressif, ni dans le contentieux adrninistratif. Il signifie que le
procès civil ne conceme que les parties, qu'il est leur chose et non celle du
juge qui doit être neutre, passif.
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Aux seules parties appartiennent "la rnaîtrise, la disposition du
procès civil envisagé, comrne objet d'appropriation privée. Maître du procès
(dominus litis), les plaideurs le sont en effet, en tous les sens du mot, maîtres
de I'instance et de la contestatisl'r(l).

Donc, ce principe signifie d'abord que I'instance est la chose des
parties. Il appartient aux parties le pouvoir de comrnencer I'instance, de la
poursuiwe et d'y mettre utt tenne, bref de lui donner I'impulsiott.

C'est ce principe qu'on appelle parfois "le principe d'initiativs"(2)
et d'impulsion. Ce principe siErifie ensuite que la contestation est la chose
des parties. C'est ce qu'on appelle le dispositifls) qui révèle tout I'esprit de la
procédure civile française(l). En affinnaut la maîtrise des parties, cette règle
définit I'office du juge : le juge ne dispose que sur ce que proposettt les
parties.

Le NCPCCA recoturaît expressétnent ce principe, mais ce
demier s'en sort avec un affaiblissement sensible et nn accroissetnettt du rôle
du juge dans le procès civil.

C'est ce que nous allons essayer de constater.

"Le juge départernental est saisi, soit par requête écrite et signée
du demandeur ou de son rnandataire, soit par sa cornpanttion accompagnée
d'ture déclaration dout procès verbal est dressé par le grefïier..."

G. Cornu et J. Fo1'er, Procédure civile, 1988, p. 365.
Motulsky parlait en effet de "principe d'initiative" Dalloz 1972 chron. 91, note 4.1.
Normand J., "Le juge et le litige", Mélanges Hebraud, l98l p. 595. J. Miguet, "Réflesions sur le
pouvoir des parties dc lier le juge par les qualifications et points de droit". Mélanges Hébraud.
1981, p. 567.
Sur I' importance dc ce principe voir Motulslq'J.C.P. 1966 I 1996 etD.1972. Chron. 9l

( l)
(2)
(3)
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Cet article 22 du NCPCCA (article 1 NCPC français) pose
d'emblée ce principe fondamental de la procédure civile que seules les
parties ont Ie pouvoir d'introduire I'instance. C'est là I'une des
caractéristiques qui oppose I'instance civile et I'instance pénale. En effet, en
rnatière pénale, c'est le rninistère public, lequel relève hiérarchiquement dLl

ministère de la justice qui, par le déclerrchement des poursuites, introduit
I'instance. Ici, nous pollvons affinner que le principe selon lequel les parties
sont, en matière civile, les rnaîtres du procès, conserve sa pleine réalité au
niveau de I'introduction de I'instance, car, en principe, le juge civil ne peut
pas se saisir lui rnêrne(l) : "Ne procedat judex ex officio".

Dans le même sens I'article 24 du NCPCCA dispose : "la requête
doit indiquer I'objet de la demande". L'article 42 dt rnêtne code précise que
le jugernent du tribunal départemental doit contenir I'exposé sommaire des
prétentions des parties (c'est I'objet du litige au sens large) et I'article 211
même code dispose en ce qui conceme la conr d'appel que la déclaration
d'appel faite par un appelant doit irrdiquer l'énonciation somtnaire de I'objet
et des lnoyens d'appel. A travers les dispositious de ces articles, nous
constatons que les parties sout seules habilitées à détenniner I'objet dtr litige.

(1) R. Martin, "la saisine d'office (essai de signification)u, J.C.P. 1973, IV. n" 6316. p.231
Ripert et Roblot, Droit commercial, I lème éd., t. II, no 2891 et s. L'autosaisine du Conscil
Constitutionnel français a été refusee par le Congrès le 29 Oct. 1974. V.C. Franck, "le nouveau
régime des saisines du Conseil constitutionnel", J.C.P. 1975, I. 2678, no l8 et s.

169



La conséqllence du rôle fondamental reconnu par la loi aux parties dans la
détermination de I'objet du litige est I'absence de pouvoir du juge, lequel se
trouve en quelque sorte lié par les prétentions des parties(t). Il ne doit pas
dans son appréciation statuer ni au-delà de ce qui lui est demandé par les
parties ni en deça. C'est-à-dire qu'il ne doit statuer ni "ultra petitd', ni "infra
petitd', ni "extra petita.

Le juge lié par les conclusions des parties doit statuer dans les

lirnites ainsi fixées sans pouvoir rnodifier les tennes du litige (ces textes

corespondent aux arl. 4 et 5 du NCPC français).

En ce qui concerne les faits en effet, si seules les parties
déterminent I'objet du litige par leurs prétentions respectives, il leur
appartient et à elles seules, de faire couuaître au juge sur quels faits elles se
fondent pour émettre de telles prétentiorrs.

Le rôle irnparti au juge est, en revauche, un rôle passif. Il ne
pourait foirder sa décisiou sur des faits dont il aurait eu persomellemeut
connaissance, rnais qui n'auraient pas été versés au débat par les parties ou
sounis à la contradiction. L'on retrouve ici cette conception traditioruelle du
juge lié par la volonté des parties, juge qui doit s'abstenir de rendre la
sentence qu'il sait la plus juste dès lors que les parties , volontairetnent ou,
comme c'est le plus souvent le cas, par négligence ou par maladresse, tl'oltt
pas invoqué des faits précis qu'elles auraient dû allégrrer pour gagrrer le
procès.

Le rôle respectif des parties et du juge quant à la détermination de la matière litigieuse est
aujourd'hui encore controversé cf. les deux écrits fondamentauri de H. Motulslq', J.C.P. 1966. I.
1996 (et Ecrits, t. l, 130) :D. 1972. Chron. 9l (et Ecrits t. l, 275) : Normand. Jurisclasseur pr.
Civ. fasc. 150 à 156 ; J.L. Bergel, "la loi du juge : dialogue ou duel ?", Mélanges Ka1'ser 1979. G.
Bolard,les principes directeurs du procès civil. J.C.P. 1993 I. 3693 : Ourtiac. "l'oflice du juge
dans le droit canonique classique". Mélanges Hébraud 1981. 627 .
Sur le rôle respectifdes parties et dujuge dans la rccherche de la vérité, A. Ponsard. rapport
français aus journécs. Capitant. 1987. la r'érité et lc droit. Economica. 1989. p. 673.
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Mais c'est le lieu ici de soulignèr une lacure fort regrettable des
rédacteurs du NCPCCA qui auraient dû prévoir de façon expresse des
atténuations à cette défense ainsi faite au juge même si en pratique, il recourt
à de telles possibilités pour ture bome adrninistration de la justice :

En prernier lieu lui pennettre d'inviter les parties à fournir les
explications de fait, qu'il estirne nécessaires à la solution du litige ; en
second lieu, lui pennettre panni les élérnents du débat, de prendre en
considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialernent
invoqués au soutien de leurs prétentions. Autrernent dit, que les parties
délimitent les faits qui fonnent les élérnents du débat, mais qu'une fois ces
élérnents fixés, qu'on pennette au juge de prendre en considératiorr des faits
qui n'auraient pas été spécialement allégués, dès lors qu'ils rre dépassent pas
les élérnents du débat(l). C'est ce qu'on appelle les faits sdvg111iss5(2).

C'est là urre atténuation du principe que. nous débattons et qui
figrre expressérnent dans d'autres législations colnrne la France le Togo (art.
41 et 42 dv code de procédure civile togolais).

Mais si le rôle du juge est de prernier.ordre darrs I'application de
la règle de droit, le NCPCCA essaye de rétablir l'équilibre en rappelant les
pouvoirs des parties à l'égard des règles de droit.

En effet, lorsque I'article 24 du NCPCCA dispose que "la requête
doit indiquer I'objet de la demande" et I'article 42 dv rnême code précise que
"le jngernent du tribunal départernental doit contenir I'exposé somtnaire des
prétentions des parties".

Civ. 16 Juin 1929 s. 1929. 1,309 : Cass. civ. 15 janr'. 197,1, Sem. Jur. 197 IV 73..
Civ. 3o, 20 Nov. 1985. JCP 86, IV, 48. Cir,. lère, I I act. 1977. D. 1978 LR. obs. Julien :
Civ.  lère,20 Nov. 1984, D. 19851.R.26-5. obs. Jul icn: Civ.  3o.20 Nor ' .  198-i .  Gaz Pal.  1986.
Somm. 421, obs. Croze et Morel.
Motulsky, "" la cause de la demande", D, 196-1. Chron. 235.
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Il y a là ture volonté manifeste du légistateur de donner aux parties le
ponvoir de lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels elles
entendent lirniter le débat. Il reste évident que, lorsque la règle est
impérative d'ordre public, les parties sont sans pottvoir à son égard.

La conculrence entre le juge et les parties ne réside pas

seulement dans le cadre du litige, le rééquilibrage de leurs rôles respectifs se
situe également pendant le déroulemeut de I'instance.

En effet, il appartient aux parties de conduire I'instatrce sous les
charges qui les incornbeut et d'accornplir les actes de la procédure dans les
fonnes et délais requis. "Le président a la police des audiet'lces" dit I'article
36 du N.C. PCCA.

Nous retrouvons ici cette recherche d'équilibre entre les pottvoirs

des parties et ceux du juge. Si les parties sont maîtres de I'instauce et de la
matière sournise à I'exarnen du juge, c'est à ce denrier que revient le pouvoir
de donner au procès son rythme propre. Au jour fixé par la convocation, les
parties cornparaissent en personlle ou par mandataire (article 35 NCPCCA).

' 
Si la canse ne nécessite pas de mesure d'itrstntction, elle est

retenue portr I'audience mêrne ; toutefois avec I'accord du demandettr,
l'affaire peut être renvoyée à une prochaiue andieuce (article 38 NCPCCA).
Si la preuve des faits de la cause nécessite des mesnres d'iustntction, celles-
ci sont ordonuées par le tribunal à la dernande des parties ou mêtne d'offtce
(article 46 NCPCCA).

Après exécution des mesures d'instnrction dans les délais fixés
par le président du tribunal ou son délégré, le greffier notifie les procès
verbaux à chacune des parties et les corrvoque pour I'audience de jugement

selon la date fixée par le président du tribunal.

L'instruction des affaires civiles, telle qu'elle est organisée par le
NC.PCCA (articles 46 à 79), se fait devant le tribunal dans son eutier, à
I'audience même. Ce qui veut dire que le tribunal ignore, jtrsqu'à ce qu'il ait
procédé, en début de I'audience, à I'appel des causes, celles des affaires qui

seraient retenues pour être plaidées. C'était ce qui se faisait en France avant
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I'instauration de la procédure de la rnise err état des causes par le décret dtr

13 Octobre 1965. C'est une occasion -propice à la lenteur et à la

désorganisation des audiences car il suffisait que I'une des parties dernande

le renvoi à rure date ultérieure au prétexte qu'elle avait des conclusions

additionnelles à déposer ou de nouvelles pièces à cotnmuniquer pour qtle

I'affaire soit ajoumée. Il est irnpossible également de prévoir par avance la
durée des audiences.

Le législateur frarrçais de 1965 en instituant le'Juge des mises en
état des causes" a entendu rernédier à ce systèrne. Il posa comme règle que
les affaires ne devaient venir à I'audience que lorsqu'elles seraient "en état",
c'est-à-dire lorsque leur instnrction étant achevée, elles seraient "en état
d'être jugées". L'instnrction devant en conséqnence précéder I'audience. Le
juge des mises en état des causes avait de très larges pouvoirs. Il avait le
pouvoir d'ordonner des tnesures d'instnrctions, de stahter sur certairres
exceptions de procédure, d'ordonner des mesures provisoires pour le cours
de I'instance : pouvoir de condarnner Lule partie à verser des sommes à titre
provisoire, à valoir sur la condamnation finale, de coudalrner au paietnent
d'tme "provision ad-litern", de statuer sur les mesures provisoires en rnatière
de divorce et de séparation de corps. Il avait égalernent le pouvoir d'irnpartir
atx parties des délais pour accornplir les actes de procédure, c'est-à-dire
essentiellement porlr conclure et pour commttniquer les pièces.

Lorsque le juge des mises en état estimait que I'affaire était
suffisarnrnent instmite, ou si I'une des parties ne respectait pas le délai que
lui avait irnparti le juge, celui-ci rnettait un tenne à I'instntction de I'affaire en
rendant ture "ordoluance de clôture" après laquelle aucune conclusioll ne
pouvait plus être échangée ni aucture pièce comrnttniquée.

L'affaire venait dès lors à I'audience prête à être jugée. Le juge

recevait ainsi des pouvoirs lui pennettant tout à la fois d'accélérer
notablement le cours des procédures et d'orgauiser ratiounellement le rôle
des audiences.

Cette procédure de la mise en état ne frrt appliquée que devant
quelques juridictions. Elle frrt étendue en 1967 à un plus grand nombre de
juridictions. Par le décret du 9 Septernbre 1971, elle fi.rt généralisée et
appliquée sur toute l'étendue du territoire, à I'exception de I'Alsace et de la
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Moselle. Son régirne ftit, en même temps, quelque peu assoupli à la
demande expresse des auxiliaires de justice et pour tenir compte des
impératifs propres à chaque juridiction.

C'est ainsi qu'il ftlt pennis au président de la charnbre du tribunal à laquelle
I'affaire avait été distribuée, de renvoyer les affaires les plus sirnples
directernent à I'audience pour y être jugées, plaidées, après qu'uu et "ultime"
échange de conclusions ait, si nécessaire, eu lieu devant lui, procédure

simplifiée qualifiée souvent de "circuit colut" par opposition au "circuit
long". @ans ce cas, I'aflaire n'est pas près d'être jugée, il apparaît qu'une

instnrction approfondie est nécessaire. Dans ce cas, elle est renvoyée à
I'instnrctiorr devant le juge de la mise en état).

Le législateur rnauritanien n'a pas jugé oppofiun d'instituer le
juge de la rnise en état. Comme nous I'avions sigualé plus haut, les affaires
arrivent directement devant le tribunal dans son entier où elles peuvent être
retenues si elles sont simples ou ne nécessitent pas de tnesure d'instntction.
Elles sont jugées sur le charnp. Dans le cas contraire, le tribunal ordoture, à
la demande des parties ou'd'offîce, des rnesures d'instntction dans des délais
fixés par le président du tribr"mal ou son délégué.

Et, après exécution des mesures, les parties sont cot'tvoquées
porr I'audience de jugement selon la date fixée par le président du tribunal.

Le principe selon lequel le procès civil est la chose des parties
demeure, ceftes, en vigueur, rnais il est largement etttamé par I'irnportance
des pouvoirs conférés au juge par le NCPCCA(l).

Il lui revient de prescrire des mesures d'instmction (enquête,
expertise) au besoin d'offîce (art. 46 NC.PCCA (a) et peut relever d'office
les moyens de pur droit (b) qt i penvent être présentés pour la prernière fois
devant la Cour Suprêrne de Mauritanie.

(l) Sur I'office du juge en général, outre les écrits de H. Motulslcy, on consultera en priorité les
travauri aujourd'hui classiques de M. J. Normand 

-: '-,'
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a) La possibilité de prescrire des mesures d'instnrction au
besoin d'sffiçs(l) constitue une première atténuation du principe selon lequel
le procès civil est la chose des parties.

En effet, le NCPCCA (art. 46 et art. 1 19) vient limiter
singrrlièrement la portée du principe en disposant que "le juge peut...
d'ofHce, ordorurer avant de juger I'affaire, une expertise, une visite des lieux,
tule enquête, une vérification d'écriftire ou toute atrtre lnesure arralogrre...".

Rernarquons tout de suite que là aussi, il aurait été souhaitable
de disposer ainsi : "le juge, peut ... d'office, ordorurer avant de juger I'affaire,
une expertise, une visite des lieux, une enquête, rme vérification d'écritnre ou
toute autre mesrlre analogue, légalernent adrnissible". Faire éconornie de
I'expression "légalement admissible" ouvre à notre avis une porte ouverte à
un éventuel arbitraire du juge. Il faut néanmoins préciser que ce pouvoir du
juge d'ordomer d'office des rnesures d'instnrction ne constitue p3s une
innovation : I'article 254 du code français de procédure civile (ancien)
disposait qne "le tribunal peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui
paraîtront concluants si la loi ne le défend pas".

Si le pouvoir d'ordonner d'office des mesures d'instntction
n'est pas nouveau un pas supplérnentaire est franchi par le NCPCCA, à
I'instar du nonveau code français de procédure civile, vers une 'Justice-

vérité" : I'article 46 introduit dans le droit rnanritanien I'action dite "ad
exhibendum", c'est-à-dire le pouvoir pour le juge d'ordonner, à la demande
d'une partie, qu'une antre partie produise un document qu'elle détient et dont
dépend la solutiorr du litige, quand bien rnême cette production pourrait être
défavorable à cette partie. Et franchissant uu pas de plus, le législateur a
étendu cette faculté à I'encontre des tiers.

(l) Sur cette question voir I'article de M. Bellamy, "le pouvoir de commandement du juge o
nouvel esprit du procès", J. C.P. 1973,1.25.22
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Il s'agit là d'ture innovation inspirée de I'article l1 du rouveau code français
de procédure civile, car elle a pour effet d'obliger ture persome étrangère au
procès. Au demeurant, cette faculté, dans la majeure partie des cas est
utilisée en vue d'obtenir de I'administration ou d'organismes ptùlics la
publication de documents qu'ils détiennent et qu'ils répugtent souvent à
communlquer.

b) Le droit positif mauritanien recomaît aussi au juge le
potrvoir de relever d'office les moyens de pur droit.

Cette faculté donnée au juge a été controversée elt droit
français, et ne figrrre plus aujourd'hui dans I'article 12 du nouveau code
français de procédure civile (que le législateur mauritanien n'a fait que

reproduire) d'oir elle a été retirée.

En effet, le texte initial de I'article 12 (dans sa rédaction de
1971 reprise par le nouvean code de procédure civile) décidait que le jtrge

pouvait relever d'office les "mbyeirs de pur droit" (article 72 alinéa 3 du
nouveau code français de procédure civile), dès lors, du moins qu'ils étaient
de "pur droit" et ne mettaient pas eu cause des questions de fait. Mais le

Conseil d'Etat, pardécisious lto 1875, no 1905 et no 1948 à 1951 en date du

12 Octobre 1979,staftlant au contentienx, a annulé 1s 3ème alinéa de I'article

12 du nouveau code de procédure civile au rnotif que "la faculté" ainsi

recomue au juge qui pouvait relever d'office les moyens de pur droit,

rnécomraissait "le principe de l'égalité des citoyens devant la justice". Pottr Ie

Conseil d'Etat, 1.3èrne alinéa de I'article l2 dispeuse le juge d'obsen'er le

principe de la contradiction des débats lorsqdil relève d'office un moyen de

pur droit(l).

(l) J.O.27 Nov. 1979 p.2931. D. 1979.606 note Benabent; J.C.P. 80, II, 19288. Conclusion Franck
et note Boré. Gaz. Pal. 1930, l. 6, note Julien. Le texte initial était ainsi rédigé : "ll peut relever
d'offrce les moy'ens de pur droit quel que soit le fondement juridique inloqué par les parties".
Il reste que le juge français peut modifier le fondement juridique de la demande en relevant
d'offrce un moyen de pur droit sous la double résen'e de respecter le principe du contradictoire et
de ne pas modifier les termes du litige dans son objet (art. 4 et 5 du NCPC Français).
Cf. J. Normand Obs. Rer'. Trim. 1978 705 à 710, spéc. p.706,et 1979,p.175-176.1981-133,
1985-181.
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Le législateur mauritanien n'a pas cnr devoir sttiwe I'avis du
Conseil d'Etat. Pour notre part, nous pensons que cette faculté donnée att
juge mauritanien de pouvoir relever d'office les moyens de pur droit ne le

dispense pas du respect du principe de la conffadiction, en effet, le juge ne
poruïa pas rendre son jugernent s'il n'a pas entendu chacttne des parties

(articles 37 et 109 du NCPCCA).

Le principe selon lequel le juge doit appliquer les règles de

droit est respecté et le plaideur ayant succombé en prernière instance potllra

faire juger une nouvelle fois le litige : cette faculté cortstittte tur prittcipe

majeur du droit judiciaire rnauritarrien.

B - Le clouble deeré de iuridict ion

Le double degré de juridiction est la faculté ouvefie aux parties à
rm procès de faire exarniner à nouveau un litige par un second jt,ge, après
qu'un premier se soit déjà prononcé. C'est ce qu'on appelle le droit d'appel. Il
se distingre du pourvoi en cassation en ce que le juge d'appel examine
I'ensemble du litige et le tranche à llouveau, alors que le juge de cassatiou,

sans pouvoir apporter une solution au litige, ne peut que vérifier si le juge a
fait ure exacte application de la loi, et, dans le cas coutraire, casser la
décision et renvoyer I'affaire devant rul uouveau juge de même nature qtte

celui qui avait rendu la décision cassée pour qu'il trauche, une nouvelle fois,
le litige.

Le double degré de juridictiou, de par I'application qui en était
faite n'était pas sans sonlever des difficultés. Il paraissait adrnis que, dès lors
que I'on se trouvait dans un cas bénéficiant du double degré de juridiction,

cela irnpliquait que toutes les décisions quijalonnaient la procédure puissent

être, chacune à leur tour, frappées d'appel, puis bien eutendtt, de pourvoi en
cassation. Cette conception du double degré de juridiction favorisait le

dilatoire, le défendeur pouvait retarder à I'irrfini I'issue du procès en utilisant
successivernent les différentes voies de recours, que leur offiait la loi.
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Les rédacteurs du code de procédure civile de 1806, pour pallier
cet inconvénient, avaient posé la règle selon laquelle "les jugernents qui ne
sont pas définitifs", c'est-à-dire ceux qui ne sont que "préparatoires", ne
pouvaient être frappés d'appel "qu'après jugernent définitif et conjointement
avec I'appel de ce jugement" ; les textes prévoyaient, néantnoins, une
exception en faveur des jugernents préparatoires qui touchaient au principal
ou au fond du droit : ceux qui qualifiés "d'interlocutoires" pouvaient être
immédiatement frappés d'appel"( l)

Cette réglernentation n'était pas aussi efficace à élirniner le
dilatoire qu'on eut pu espérer. Le droit positif rnauritanien ne sernble pas
aussi satisfaisant snr ce point. L'article 207 dtr NCPCCA dispose : "les
jugernents avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'après le
jugement définitif, conjointernerrt avec I'appel de ce jugement".

Le NCPCCA ne nous dit rien en ce qui corlceme les jugernents

dits mixtes ou les jugernents qui, saus juger le fond, metteut fin à
|in513nçs(2).

Mais il reste évident qlle sur le point tranché définitivernent, il y
a autorité de chose jugée et dessaisissernent du juge. L'appel irnrnédiat
devient donc possible.

Le droit mauritanien aurait dû s'inspirer de la solution retenue par
le nouveau code de procédure civile français. Il s'agit de la mise sur pied
d'un mécanisme apte à éviter I'utilisation, dans un but dilatoire, d'un droit
destiné à protéger les parties.

Partant de I'idée que le double degré de juridiction suppose
essentiellement que I'affaire jugée en prernière instance puisse être à
nouveau examinée globalernent par la Cour, le principe posé par le nouveau
code de procédure civile français est simple :

C'était la règle du code de procédure français jusqu'à l9-12.
Ce sont de vrais jugements déhnitifs.

( l )
(2)
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Lorsque la décision touchant te litige est susceptible d'appel,
toutes les décisions juridictionnelles jalonnant le cours de I'instance peuvent
être frappées d'appel, rnais il faut attendre, pour pouvoir exercer ce droit,
que le juge ait tranché le principal (articles 543 et 545).

L'article 545 du nollveau code de procédure civile français
parlant des jugements provisoires ou avant dire dispose : "les atttres
jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements

sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi".

il existe en droit français deux autres hypothèses précises où I'appel
immédiat est ouvert, sous réserve que cet appel immédiat soit expressément
autorisé par le premier président de la Cour d'appel. Ce demier ne pettt être
saisi d'ure telle demande d'autorisation que dans le mois de la décision
incriminée ; il se prononce en la forme des réferés. Cet appel est prévu en
matière d'expertise (article 272) et en matière de sursis à statuer (article
380). Le NCPCCA igrore ces deux cas.'

On rrotera qu'en Mauritanie pour les tribuuaux départementaux,
I'appel se fera devant la Charnbre civile du tribunal régional et il lte sera
possible çr'à la condition que le montant du litige soit au moins égal à
100.000 ougrriyas en capital et 10.000 ougrriyas en revenu. Dans les auffes
cas, le jugement est rendu en I er et demier ressort et par conséquent il est
uniqnement susceptible d'un pourvoi en cassation devant la Cour Suprêrne.

De même pour les arrêts de la Charnbre Crirninelle il n'y a pas de
double degré de juridiction mais uniquernent la possibilité d'un potrvoi

devant la Cotu Suprêrne. Par contre, les décisions de la chambre mixte du
tribunal régional peuvent être frappés d'appel devant la Cour d'appel.

L'oeuwe de justice étant par définition tlne oeuwe de
confrontation, le législateur mauritanien a consacré aussi le principe de la
contradiction comtne utl principe fondamental, gararttie élérnentaire de
loyauté sans laquelle la justice ne serait qdtur simulacre.
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B - Le nrincine du contradictoire

Le respect des droits de la défense est unanimement recomu
corxne le principe fondarnental de la justice civile en Mauritanie comme ell
France. Dès 1828, la Cour de Cassation française a proclarné que ces droits
se rangeaient parmi les droits naturels (Civ. 7 Mai 1828, S. 1929-l -329), car
"personne ne doit être condanué sans avoir été irrterpellé et mis en demeure
de se défendre".

L'idée de l'égalité de la situation des plaideurs a toujours obsédé les
théoriciens du droit : elle dornine la conception pythagoricienne de le justice-

échange, conune elle dornine le syrnbolisrne de la balarrce.

hnposé par "la droite raisorr" autant que par la "natttre des cltoses",
c'est le principe dn contradictoire qui va nous reterrir quelques instants.

il sigrrifie que tous les élérnents versés aux débats doivent être
soumis à la discussion des parlies. C'est un principe fondarnerrtal qui dornine
toute I'iustance judiciairs( t).

Chacture des parties doit être en lnesure de répliquer aux
prétentions de son adversaire. Ce principe s'applique aussi bien dans les

rapports des parties à I'instance que dans les rapports du juge avec les

parties.

Quaut aux parties, elles doivent se faire connaître mutuellernetrt en
temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions.

Elles doivent se faire connaître les élérnents de preuve qu'elles
produiserrt afin que chacurre soit à rnêrne d'organiser sa défense.

(1) A. M. Frison - Roche, Généralités sur le principe du Contradictoire. Thèse C. Dactv. Paris 2.
1988.
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Quant au jnge, il doit lui-rnêrnê observer et faire observer le
principe.

Le juge, qui a vtt ses pouvoirs accnls, ne saurait jamais tenir secret
le cherninement de sa pensée sans le sournettre au double contrôle de la
publicité de I'audience et de la critique du bien-fondé de son argumentation
(voir infra).

Le jugernent ne jaillit pas d'ure boîte-surprise : pour être compris et
accepté, il doit être attendu et presque deviné, car il est oenwe de loyauté et
firuit de transparence.

L'article 6 de I'ordonnance 83-144 proclame que tant en rnatière
civile que répressive, nul ne peut être jugé sans être rnis en demeure de
présenter les moyens de défense. Le juge ne pourra pas rendre son jugernent
s'il n'a pas entendu chacune des parties. C'est bien ce que prévoient les
articles 37 et 109 de I'ordomance 83-144 respectivernent pour les tribunaux
départernentanx et régionaux.

Les parties ou les mandataires sont entendus contradictoirernent.

"Nnlle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée"
dispose aussi I'article 14 du uouveau code de procédtre civile français(l) :
"Audihrr et altera pars".

Il s'agit de la cousécration législative eu matière de procédure civile
d'ur principe que jurispnrdence et doctrine (qu'il s'agisse du droit judiciaire
privé, du droit pénal ou du droit adrninistratif) ont toujours considéré comme
I'un des élérnents fondarnentanx des droits de la défense. Parfois on
I'exprirne en parlant du "respect des droits de la défense". L'expression est
ambiguë car elle dorure à penser que seul le défendetr est err droit de
I'invoquer. Ce principe protège les deux plaideurs et si, par exemple, le
défendeur invoque un moyen de défense, le demandeur doit être en rnesure
d'y répondre. C'est donc un principe qui a une portée gérrérale.

(1) Soc. 17 Nov. 1977, Rev. Trim. 1978. 710, obs. J. Normand ; Civ. 2ème, 2l oct. 1976. Rer'. Trim.
1977. 186, Obs. R. Perrot.
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Mais quid de I'hypothèse oil, pour être efficace une lnesure doit être
prise à I'insu de I'une des parties ?

Le NCPCCA ne répond pas à cette questiou contrairement au
nouveau code de procédure civile français.

L'article l7 de ce code dispose : "Lorsque la loi pennet ou la

nécessité commande qu'une mesrre soit ordourrée à I'insu d'une partie, celle-
ci dispose d'tm recours approprié contre la décision qui lui fait grief'. Donc
la partie à laquelle la décision a fait grief peut tenter d'obterrir Ia rétractation
de la mesure qui lui fait grief.

La seule différence consiste donc en ceci que le principe de la

conhadiction, au lieu d'être antérieure à la décision, lui est postérieure. Mais
il y est quand même...

En Mauritanie, des réfonnes en ce sens seraient salutaires. La
publicité de Ia justice, autre règle fondamentale daus le procès civil en
Mauritanie rnérite à présent uotre atterrtiort.

D - La nublicité

"La justice est une oeuwe de lurnière et non de ténèbre". (Frain de
Trernblaye, Essai sur I'idée du parfait rnagistrat).

C'est pourquoi, la publicité de la justice constitue le principe

fondamental sur lequel tout repose et sans quoi la science ou la technique
juridiques, la générosité de coetr ou la bonne volonté du juge seraient sans
portée. .C'est tur principe qui est contenu à I'article 10 de la Déclaration
universelle des droits de I'honune et qui constinle rme garantie de bonne
justice. En effet, tout le monde doit pouvoir vérifier comment fonctionne la
justice rendue au nom de Dieu par les organes de I'Etat.

L'ordonnance no 83-144 du 23 Juin 1983 portant réorganisation de
la justice en Mauritanie proclame à I'article l2 : "les audiences de toutes les
juridictions sont publiques à moins que cette pùlicité ne soit dangereuse
pour I'ordre ptùlic ou les moeurs... Dans tous les cas, les arrêts ou
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jugernents sont prorroncés publiquernent et doiverrt être motivés à peine de
nullité sauf disposition contraire de la loi". -

Il résulte de ce texte que la publicité se sitne tant au niveau des
débats(l) qu'au prononcé du jugement. Les jugements doivent être motivés.

L'obligation de motiver la décision judiciaire constitue une garantie
fondamentale, garantie contre I'abus des pouvoirs discrétioruraires, garantie
contre I'arbitraire du sentiment du juge, garantie contre I'argument d'autorité
qui lie le juge et en fait le serviteur de forces occultes.

Motiver tur jugement, c'est le faire comprendre et, peut-être,
admettre par le perdant et c'est mettre une juridiction autre en mesure
d'exercer un contrôle ou de ... juger atrtrernent

Motiver un jugement en I'incluant dans la fonne irnplacable d'urr
syllogisrne, c'est éclairer la dérnarche et la technique du juge :

- la rnajeure, c'est la loi applicable au cas d'espèce : cette loi ou
cette règle nonnative a-t-elle été bien choisie et selon la volonté on I'attente
des parties ?

- la rnineure, c'est I'ensemble des faits de la cause, tels qu'ils ont
été avancés ou prouvés par les parties : le juge les a-t-il tous pris err
cornpte ?

- la concltrsion, enfin, c'est ce par quoi, dans un enchaînement
logique et très cartésien, s'expriment I'ordre et Ie cornmandement du juge.

(l) Il faut noter aussi qu'en France la publicité des débats est promu au rang de principe général du
droit par le Conseil d'Etat. Cf. Cons. d'Etat 4 Oct. 1974, Dame Darid : J. C.P.75 lI. 17967.
note DRAGO . D. 1975. 369. note J. M. Auby : Gaz. Pal. 1975. I17. note AMSON : RTD Cir,.
1975, 174 obs. JESTAZ cr 3-il. obs. Raynaud.
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La motivation des jugernents est la protection du justiciable

contre ce "ministre d'éqnité", dont il faut sttrtout que les juges s'en
préservent, même si de bons esprits ont avancé, avec finesse, que la
sillogisrne du juge n'était qu'un "rnontage plaqué a posteriori par lui, après la
découverte de la solution".

La rnotivation des jugernents contribue à I'infonnation : elle est
un puissant et irrernplaçable lnoyen de libération. Elle pennet notamrnent en
Mauritanie à la Cour Suprêrne de s'assurer du respect de la loi par les
j uridictions inféri elrres.

Enfin, il convient de souligter que la publicité peut être écanée
soit par le juge, rnais dans ce cas uniquement pour des rnotifs tenatrt à I'ordre
public ou aux borrnes lnoerlrs, soit encore expressément par une disposition
légale.

L'article 65 de l'ordonuance 83-1 44 précité dispose en ce sens :
que "dans les cas otr la Corr Suprêrne statne sur des fautes de gestion des
agents de I'Etat ou des sociétés à statut public, les audiences ne sont pas
publiques". Acorrtrario, il faut en déduire que même darrs ce cas, la lecture
de I'arrêt sera rendu en public.

Le respect en Mauritanie de ce principe fondameutal qu'est la
ptùlicité de la justice doit être scmpnleux. Toute société démocratique est
attachée à la pùlicité de sa justice, car c'est dans le secret que se
développent les atteintes contre la persomre hnmaine, contre ses libertés et
contre ses prérogatives essentielles.

Il incornbe en effet aux juges Mauritaniens d'agir dans la clarté et
la publicité, d'accepter le contrôle du citoyen mauritanien sur le
fonctiorurement de sa justice rendue au nom d'Allah.

Dans un procès civil, il n'est pas souhaitable que le juge s'entoure
de mystère ou procède à I'insu du justiciable mauritanien, à des
investigations personnelles ou qu'il utilise ses comaissances propres.
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Certes le juge doit rnanifester de la curiosité et du zèle dans la
recherche de la vérité et la réunion des pteuves, mais cela ne saurait lui
pennettre d'alimenter le débat judiciaire, de son propre chef : la liberté de la
déferrse en justice n'est protégée et garantie que si le juge, irnpartial et
pnrdent, ne fait état que des seuls faits qu'a pu éclairer la discussion des
parties intéressées.

La fonction essentielle du juge est éviderrunent de juger. Mais
avant d'en arriver là, il est essentiel de savoir quel est exactement son rôle
durant I'instance. Or, sur ce point, on peut imaginer en législatiott deux tlpes
de procédure très différentes selon les pouvoirs dont le juge se trouve
investi : ure procédure de type accnsatoire ou une procédure de type
inquisitoire.
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Paragraphe 2 : La nature de la procéclure instituée par le nouveau code

I1 s'agit de savoir si nous sorunes en présence d'une procédure de
type accnsatoire ou d'une procédure de type inquisitoire. Nous essayerons
d'abord de poser le problèrne (A), ensuite nous dégagerons le choix retenu
par le droit mauritanien @).

A - Position du problème

On envisage généralement, erl législation denx systèrnes qui
s'opposent : le systèrne purement accusatoire, et le système ptlrement
inquisitoire.

Dans le systèrne accusatoire proprernent dit, nous pouvol'ls dire que
le pouvoir appartient aux parties et tout le pouvoir leur appartient. La loi
abandonne la direction de la procédure à I'initiative et à la discrétion des
parties. Le juge joue rur rôle très effacé. Il appartient à chaque plaideur de
développer son argumentation librement : il dernande ainsi au juge

d'ordonner les mesures d'infonnation qui paraissent opportunes et il prépare
ainsi son propre dossier pour le jour où il lui paraîtra utile de faire appeler
I'affaire à I'audience.

En d'autres tennes, ce sout les plaideurs qui dirigent eux-mêtnes la
procédure et instnrisent leur propre affaire eu rassemblarrt librernent tous les
éléments de preuve qui paraissent pouvoir justifier leurs prétentions
respectivss(l).

Ce systèrne repose sur I'idée que les intérêts litigieux sont des
intérêts d'ordre privé : "le procès est la chose des parties". Le juge civil est
neutre : soll rôle se réduit alors à celui d'un arbitre chargé de départager les
antagonistes en fonction des élérnents de preuve que les plaideurs eux-
mêmes auront bien voulu lui apporter.

(l) Sur les inconr.énients actucls de ce qpe dc procédure aux U.S.A.. V.T.E. Carbonneaux.
"l'accès à la justicc aus U.S.A." Rcr'. int. dr. Comp. 1983. 539.
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En ce qui conceme le système inquisitoire, la loi dome au juge le
ponvoir de diriger lui-même : c'est à lui que revient le rôle d'accélérer ou de
retarder la procédure, d'ordonner les mesures d'instntction qui peuvent lui
paraître nécessaires pour découwir Ia vérité (enquête, expertise etc...) c'est
lui qui apprécie le moment où I'affaire est suffisamment iustmite pour la faire
venir à I'audience. En un rnot, le juge procède colnme un véritable juge

d'instnrction doté de pouvoirs inquisitoriaux.

Ce systèrne s'inspire de I'idée que la justice est un service public

et que le juge, dès qu'il est saisi, a le devoir de tont mettre en oeuvre pour

découwir la vérité, éventuellement contre le gré des plaideurs ettx-mêmes.
C'est à partir de ces deux systèmes que s'opère le choix du législateur.

B - Le choix du législateur mauri tanien

C'est dans le reuforcernent du ponvoir du juge dans la direction du

procès et le déclin du systèrne accnsatoire qu'il faut déceler le choix du

législateur mauritanien qui, en réalité n'a fait que s'inspirer du droit positif

français en la matière.

Il faut remarquer à ce niveau que dans les faits, I'opposition n'est
pas aussi bnrtale entre les deux systèrnes. Ou ne trouve daus attcttn système
juridique les systèrnes accusatoire ou inquisitoire à l'état pur. C'est
essentiellernent une qnestion de dosage et de tendance : darrs certains
systèrnes judiciaires, la tendance accusatoire est plus marqttée, tandis que

dans d'antres, la dominante inquisitoire est pltts accentuée.

Ainsi, dans l'évolution du droit judiciaire privé la tendance a varié
selon les époques : les rédacteurs du code de procédure civile de 1806
avaient nettemeut pris parti en faveur du systèrne accttsatoire.

Ce systèrne fi.rt critiqué, et ces critiques ont abouti à une série de
réfonnes qui ont consacré le déclin de la procédure accttsatoire et le
renforcement du systèrne inquisitoire. Ainsi le décret-loi du 30 Octobre 1935
instihla le 'Juge chargé de suiwe la procédure", dorrt le rôle, comme le nom
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I'indique, n'est pas de diriger ou de contrôler la procédure, nrais sirnplernent
de surveiller I'instnrction du procès.

Le décret du 13 Octobre 1965 remplacera le juge chargé de la
procédue par le 'Juge de la rnise en état", doté de pouvoirs beaucottp plus
étendus, dans la mesrre où il lui appartient d'accélérer la procédure.

Le nouveau code de procédure civile français viendra systématiser
de façon remarquable I'ernprise du juge sur la directiort du procès tout ett

faisant une place rernarquable à I'initiative des parties dans Ie procès-civil.

Nous avons déjà rnontré plus haut les pouvoirs respectifs du juge et
des parties dans le procès civil.

il convient néanmoins de préciser que dans le droit judiciaire

mauritanien actnel, le législateur rr'a pas consacré un systèrne purement
inquisitorial, car les plaideurs conservent eucore une part d'irritiative,
seulement la rnarge d'initiative qui leur est laissée est restreinte att profit dtr
juge qui voit ses pouvoirs renforcés(l).

Toutefois, le renforcement des pouvoirs du juge ne constitue pas un
handicap sérieux pour I'observation du principe de la contradiction qui est
sanf.

Comrne uous pouvons le constater, le législateur mauritanien dans

le cadre du processus de modentisation de son droit a opté potlr le
renforcement du rôle actif du juge dans le procès civil. Le juge civil
mauritanien n'est pas un juge passif rnais actif. Certes, le principe selon
lequel "le procès-civil est la chose des parties" a toujours sol'l sens
traditiomel, mais le systèrne accusatoire qui le justifie est ternpéré dans le
cadre dU NCPCCA de 1984.

(l) Il n'est pas en effet impossible de concilier le principe accusatoire avec une certaine orientation
rrers une procédure inquisitoire qui accorderait des pouvoirs plus larges. Sur ce point voir par
exemple M. CARATIM, "De quelques propositions tendant à améliorer I'espcrtise jtrdiciaire".

Gaz. Pal. I er Mai 198;l ; Voir aussi M. Raynaud. le principe de célérité en droit judiciairc prit'é.
conférence, imprimcrie du Trib. Gr. Inst.. Paris. 1984.
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Nous pouvous dire que le droit positif mauritanien en la matière a
consacré la remontée du systèrne inquisitoire et le recul du systèrne
accusatoire. C'est I'image du droit positif français actuel dont le droit
mauritanien sernble largement s'inspirer en la matière. Le législateur
moderne, soucierx d'ure borure adrninistratiou de la justice (qui est un
service public), a su délirniter le rôle du juge pour en faire un juge actif.

On voit bien à ce stade de notre énrde que le législateur mauritanien
de même que le législateur français sont anirnés par le même esprit : I'esprit
de justice même si les moyens utilisés ne sont pas totaletnent identiques, il
en va ainsi de I'interprétation des textes d'inspiration occidentale ell
Mauritanie.
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Section 3 - L'interprétation des textes d'inspiration
occidentale

Nous n'allons pas reprendre toutes les tecluriques d'interprétation
corulues et utilisées dans les diftrents ordres juridiques légalistes de la
plupart des pays occidentaux(l). Ce qu'il nous faut rappeler ici c'est que le
législateur ou le juge Mauritanien y recourent égalernent rnais avec
beaucoup plus de nuallces : de manières explicite ou irnplicite. Ils tiennent
compte de I'ordre juridique urauritanien ; celui-ci était et demettre ull ordre
jtrridiqne musnlman. Le Coran et la Sonnna, c'est-à-dire la Çtariâ restent la
toile de fond(2), la référence de base et le repère qui grrideut ou doivent
guider législateurs et juges manritaniens qui interprètent Ia législation
positive actuelle. Toute interprétation, au sens large ou étroit dtt tenne,
correspolld, en fait, à la qualification d'une situation nouvelle qui se pose à
I'appréciation du législateur ou du juge mauritanien. Législateurs et juges

mauritaniens sont tenus, soit darrs l'élaboration du droit positif, soit dans son
application, de rdisoriner, c'est-à-dire de qualifier ou d'interpréter ett fonction
de I'ordre juridique rnusuhnan. Ils doivent tenir cornpte de cet ordre
juridique, aussi bien dans les rnatières de droit positif musttltnau (divorce,

mariage, snccessions, testarnents...) que dans les rnatières civile, pénale,

comrnerciale, sociale, etc qui se présenteut sous une fonnulation
d'inspiration occidentale.

Cette obligation explicite ou implicite de se confonner à I'ordre
juridique musulman, suscite, chez le législateur et cltez le juge, la nécessité
de passer par des techniques d'interprétation spécifiquement
mauritaniennes : la teclurique de qualificatiou - interprétation ou la technique
de la double interprétation.

Sur les problèmes d'interprétation dans les pa1's occidentaus, consulter les tomes et valeurs dans

I'Islam contemporain, Pa1'othèque, 1966, p. 180.
Régis Blachère, Introduction au Coran, Maisonneure et Larose, Paris, I977-

( l )

(2)
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Paragraphe L : La.qualification-internrétaion du léeislateur
maritanien actuel

Il faut rappeler que le pouvoir de légiférer suit un cheminement
qui passe par deux phases successives : une phase de qualification teclmique
et ure phase de qualification de cohérence dans une première phase, le
législateur établit une distinction fondamentale entre la sirrple description
des faits et leur qualification juridique. Il s'agit alors dans cette phase d'une

çralifi cation technique.

Dans une detxièrne phase, une fois les faits qtralifiés
juridiquement et que la règle de droit est dégagée, il procède à une nottvelle
opération de qualification, à urr nouvel examen où il vérifie si cette règle de
droit, techniquement qualifiée, est confonne ou non à I'ordre juridique

musnlman. Cette deuxièrne phase est bien une qualification-interprétation ou
ture qualification de cohérence. Quand l'organe législatif omet ou oublie
volontairement ou involontairernent le processus de la qualification-
interprétation, le juge corrige et remet les choses en place. Il rernet de I'ordre
en procédant à une double interprétation.

Paragraphe 2 : La rlouble internrétation du iuge mauritanien actuel
dans Ie cadre cle la législation moderne d'insniration
occiclentale

L'interprétation prend d'autres monles, d'autres fonnes : ett effet,
si I'on a pu parler au niveau du législateur d'une opération de qtralificatiort-
interprétation, au niveau du juge, on peut parler d'utte double interprétation :
une interprétation teclurique et une interprétation de cohérence.
L'interprétation teclmique est celle que connaît le juge occidental notamrnent
français. Cette interprétation se fait dans le sens de l'école de I'exégèse, le
juge mauritanien affronte les mêmes diffrcultés que le juge occidental(l).

(l) Michel Villey, Philosophie du Droit, II, les mo1'ens du droit, Dalloz, 1979, pp. 179-186.
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Les mêmes problèrnes d'interprétation se posent à propos des notions de

clarté, d'obscurité des textes ou de la recherche de la volonté du législateur.

La conception de respecter la volonté du législateur soulève les mêmes
questions, les mêmes antinomies, les mêmes incertihrdes... Mais la réponse à

ces diffrcultés et à ces questions se fait, fondamentalement, en fonction d'un

repère : celui de I'ordre juridique musulman. Cet ordre sert à corriger, à

canaliser les décisions des juges et à leur domer un caractère de stabilité,
de certihrde ou plus exacternent, à leur assurer une certaine cohérence
d'ensernble. Cette dotùle interprétation - technique et de cohérence - donne
toute la force et toute I'autorité nécessaires arx décisions des jtrges de fond

comrne à cenx de la Cour Suprêrne rnauritauiellne. Par ces teclutiques
diverses d'interprétation, le juriste mauritanien est doté d'un système ouvert
qui lui pennet d'abord de s'y réferer, constamneut, expressément ou

tacitement et qui lui permet, ensuite, d'accepter otl de rejeter, c'est-à-dire
d'adapter, de promonvoir, de nouvelles valeurs ou de nottvelles fonctions du

ftei1(t) mais à condition que celles-ci soient cornpatibles avec I'ordre
juridique musultnan.

En conclusion, ce pouvoir d'adaptation et d'interprétation pose atl
niveau de la législation positive mauritanierure actuelle d'énonnes difficultés
que le juriste mauritanien ne peut continuer d'ignorer. A la rigueur, les
problèrnes d'interprétation sont toujours plus ou moins solubles sous leurs

aspects tecluriques. A I'intérieur de chaque ordre juridique - d'inspiration
musulmane ou d'inspiration occidentale - on peut toujours raisonnablement,
et d'une manière cohérente, résoudre, techniquetnet'lt, les problèrnes de

clarté, d'obscurité des textes juridiques ou de la reclterche de la volonté du

législateur.

1ty Vtictrel Villel', Philosophie du Droit, I, Définitions et fins du droit, Dalloa 2eme édition 1978,
p .204.
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Mais les problèmes de lacunes; d'autinomies, de contradictions
d'un ordre juridique à I'autre, sont des problèrnes qui existent ; ils sont là, ils
restent posés pour le juriste mauritanien. Il faut que celui-ci ait le courage de
les affronter scientifiquement en leur assurant uu rninimum de cohérence
d'ensemble. Cette cohérence dans I'interprétation ou dans la qualification, ne
peut être réellement crédible que dans la mesure où le juriste mauritanien
met au prernier rarrg de ses préoccupations et prend en considération I'ordre
juridique musulman, élément fondamental de l'édifice législatif mauritanien
actuel.
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Conclusion du Chapitre III (2ème partie)

Le nonveau code mauritanien de procédure civile fi.rt trne oeuwe

profondérnent influeucée par le droit français. C'est ce demier, en effet, qui

I'a conféré le nouvel esprit qui, aujourd'hui est le sien.

Virtuellernent, Ia procédure civile en Mauritanie a pris forme et

son évolution se fera sans doute par une interaction des dettx ordres de

référence.

Bien que satisfaisant, le NCPCCA est loirr d'être hornogène. En
effet, il ne contient pas en son sein tous les corps de lois qui constinrent la
rnatière dr.r droit de la procédtre civile, à savoir : les textes relatifs
essentiellernent à I'organisation judiciaire des différentes juridictions et qui

concernent le staftit des magistrats et des auxiliaires de la justice. Les
dispositions afférerrtes à chacune de ces rnatières font I'objet de textes épars
qu'il serait intéressant de regrouper au sein d'ttn mêtne cadre.

Certaines rnatières sont traitées parfois avec beaucoup de

brièveté et cette situation peut être source de vides juridiques. Ainsi,

s'agissant de I'expertise, le code ne nous dit pas si I'appel est possible contre

rure décision ordonnant une expertise.

qpè

Il faut égalernent rernarquei Ie NCpCCA ne donue
de définitions et il faut se reporter au llouveau code de pror.
pour obtenir la définition de certains tennes colnlne I'actiott
notion essentielle du droit judiciaire privé.

D'une façon générale, le droit du procès civil en Mauritanie est
original par son caractère moderne. Néarunoins il est appelé à s'enrichir.

pas beaucoup
civile français
par exemple :
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"La société et les Etats de dernairr auront de rnultiples servtces à

dernander à leurs juges. C'est mal se préparer à favoriser cette rnission que

de perpéhrer nne tradition politique qui réserve à la juridiction et à la
jtuispnrdence le rôle d'un étroit interprète" dira M. Laurerrt Cohen-Tanugi,

dans son tout récent et rernarquable essai sur la métamorphose de la

démocratie(l).

Le procès civil qui oppose un demandeur à un défendeur en vtre

de la reconnaissaltce ou de la consécration d'un légitirne irrtérêt personnel et

privé, procède de ce "combat pour la droit", auquel Von lHering a consacré,

voici une centaine d'amées, des pages dont le colrtentt tnodeme révèle la

pennzurente actualité.

Le droit est un travail incessant : qu'il s'agisse de le consacrer

dans la loi ou d'elt assurer, dans un jugement, la réalisation et I'effectivité,

c'est datrs I'action - et dotrc dans la lutte - qtr'il faut se sittter.

Et Von IHering de condarurer ceux qui, par ignorance, par

paresse ou par lâcheté, permettent au plus fort, au plus patient, att plrts roué,

de I'emporter dans ce combat singrlier pour I'affrnnatiou du droit.

Anssi, llous disons que le contentieux relevaut par certatns côtes

de la pathologie ne doit pas perdurer. Il n'est pas bon, pottr la paix sociale,
contentieuxrelevantpar certains côtés

pour la paix des ménages, pour la paix des etttreprises, que le procès

s'étemise ou qu'il affecte des fonnes ou empnrnte des voies qui laisserotlt les

coeurs et les esprits profondérnent marqués par I'atnertttme, la ratlcoetlr ou
I'animosité.

tt '

Gallimard, 1993, p. 65.
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"Le procès - et plus spécialement le procès civil - ne saurait
jamais être ce long cauchemar - u1 persomage sans nom... Une arrestation
sans motif - Des juges inaccessibles... Un avocat introuvable... Des portes
qui s'ouwent sur des scènes interdites... Un lent glissement des choses vers
le néant, I'absnrde... Porr finir, ture exécution inéluctable". (Scénario du
procès Franz Kafka) les droits de I'homme lle sauraient y résister.

Aux tennes de I'examen du NCPCCA, I'interrogation majeure
c'est de savoir quel peut être ou quel doit être I'avenir du droit judiciaire
Mauritanien en quête d'identité ?

L'étude du droit comparé afticain appoftera des éclaircissements
à ce sujet.
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Chapitre IV

Le Droit judiciaire comparé africain :
vers la nécessaire conciliation entre modernité et

tradition

Il est intéressant à ce stade de notre étude de corutaître à travers
I'analyse de l'évolution du droit judiciaire afticain (Section 1) les divers
choix opérés par d'auffes Etats africains en butte à ce difficile exercice de
conciliation des cuhures juridiques.

Autrernent dit, qu'err est-il de la justice des autres pays africains
anciennement colonisés par la France ?

Quelles solutions ont-ils gardées ?

Dans tout cela, quelle est la place réservée au droit coufttmier et
au droit musulman en la rnatière ?

Ensuite, notre propos consistera (par une analyse prospective) à
travers l'évolution récente du droit en Mauritarrie à eutrevoir les destinées du
droit judiciaire Mauritanien (Section 2).

Section I - L'anall 'se de I'évolution du Droit en Afrique

La tendance de la plupart des Etats africains lors de leur
accession à I'indépendance, ftit la récupération par eux des systèmes
juridiques du pays colonisateur. Certaines réformes ont été entreprises plus
tard, mais elles ont été largement influencées par les systèrnes importés.
Aujourd'hui les choix sont divers (paragraphe l) ce qui nous pousse à faire
tur certain nombre de remarques (paragraphe 2).
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Paragraphe 1 : Les choix onérés

Il existe en Afrique, rule mosaique de systèrnes juridiques. Nous
avons ainsi le systèrne romano-gennanique dans les pays anciennement
colonisés par la France, I'Espagne, le Portugal et la Belgique, le système de
la Common Lar.v irnplanté dans les Etats anglophones, le systèrne de droit
musnhnan qu'encourent les Etats de I'Afrique dn Nord.

Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est de savoir quelle
est aujourd'hui la physionornie du Droit en vigueur dans les Etats africains
anciennement colonisés par la France.

Nous allons considérer en pretnier lieu le cas des Etats qui
continuent d'évoluer dans I'esprit du systèrne de Droit français, et eu second
lieu, ceux qui, par suite du changement de régirne politique, ont changé de
système juridique. C'est le cas des Etats qui, jusqu'à une époque récente, se
réclamaient du marxisrne léninisrne.

D'une façon générale, I'accessiorr des nations africaines à
I'indépendance ou les coups d'Etats qui orrt jalonné I'histoire des pays
indépendants, u'ortt pas eu pour effet irnrnédiat I'abolition intégrale du
système juridique préexistant. L'esprit de continuité, même forcé par les
exigences de fonctiomement de I'Etat, est donc de rigrreur en rn prernier
stade.

La rnutation corunence le plus souvent par un texte de nature
constihrtiorurelle redéfinissant la structure du pouvoir politique. Puis
progressivement, le systèrne national se constnrit ou se reconstnrit, la
priorité étant le plus souverrt donnée aux rnatières d'organisation judiciaire et
de droit public.
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Dans les Etats qui ont gardé I'esprit du systèrne français,
certains ont maintenu en vigueur jusqu'à ce jour, le code de procédure civile
français, c'est le cas du Niger par exemple. D'autres ont procédé à une
réfonne nationale en la rnatière mais en s'inspirant profondémerrt du code de
procédure civile frarrçais. C'est le cas du Sénégal(l) s1 de tous les autres
Etats francophones.

Le texte de base a toujours été I'ancien code de procédure civile
français, exceptés quelques rares Etats tel le Togo à s'inspirer dn nouveatr
code de procédure civile en vigueur en France.

En ce qui conceme I'organisation judiciaire en rnatière civile,
ces Etats ont maintenu, pour la plupart, le dualisme des juridictions.
Juridictions de droit rnodeme et juridictions de droit coutumier continuent de
coexister, mais autrement que pendant la période coloniale. Airrsi en est-il en
Côte d'[vsi1s(2), au Sénégal, au Niger, au Tchad, au Gabon...

Il faut cependant distingrrer entre les Etats à tradition islarnique
et les Etats forternent rnarqués par les coutumes.

' Mais dans tons ces pays, les tribunaux "inférieurs" couhtmiers
ont été supprirnés, de telle sorte que I'appel des jugements rendus par les
tribunaux couturniers de premier degré est porté directement devant la Cour
d'Appel et non plus devant le juge du tribunal de prernière instance de droit
rnodeme.

Quelques Etats seulement ont réalisé I'unification des
juridictions coutumières ou de droit rnnsuhnan avec les juridictions de droit
modeme. C'est le cas du Zaïre, du Togo, de la Mauritanie, du Maroc, de la
r ulllsle.

Décret du 30 Juillet 1964 portant code de procédure civile au Sénégal.
J.O. Rép. du Sénégal30 Sept. 1964.
Loi du l8 Mai l96l portant organisation judiciaire en Côte d'lvoire.

(t)

(2)
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Dans ce cas les mêmes juridictions sont compétentes aussi bien
en matière couhrmière ou musulmane qu'en matière de droit modeme.

Dans tous ces pays, la procédure civile applicable est celle
inspirée du Droit français(l). Mais il existe des particularités pour les affaires
cotrhrmières et rnusulmanes.

Dans les pays à tradition islarnique, I'Islam exerce uue influence
diffi.rse que les juges modemes s'efforcent de régrrler avec le souci de
maintenir des équilibres sociaux particulièrernent rnerracés à certaines
périodes.

Cette action est d'autant rnoins aisée que le contexte
idéologique et politique est plus contraigrrant et que le jeu des contrôles
dérnocratiques est incertain ou inexistant. L'ancienneté et le foisonnement de
la doctrine islarnique ne contribuent pas en outre à faciliter I'action du juge

moderne. Qu'entendra-t-on en effet par loi musnlmane ? S'agit-il
exclusivernent de quelques principes fondarnentaux contenus dans le
Coran J(2) f'as{-il ajouter la Surma constihrée par les faits et gestes du
prophète et un nornbre considérable de Hadiths (gestes et paroles du
prophète) qui sont loin d'être considérés par tous comrne authentiques f(3)

Sauf le Zaîre qui a connu la colonisation belge. Mais le droit belge est d'inspiration française
dans une large mesure.
Comme le soutient le Colonel Khadafi, Chef de I'Etat libl'en.
Cf les réflexions de Mohamed Charfi, "le Droit tunisien de la famille entre I'Islam et la
modernité', renre tunisienne de droit. 1973, p. I I et s.

( l )

(2)
(3)
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Peut-on choisir entre les diveises écoles et dissidences de la
doctrine islarnique ? Corrunent trancher entre ce qui relève de la tradition
sacrée et ce que I'histoire y a rajouté, comme les fondations pieuses
(Waqfs) ? Faut-il enfin maintenir des traditions adaptées à l'époque du
prophète (interdictiorr du prêt à intérêt ou du contrat aléatoire) qui rte sont
grrère justifiables aujourd'hui sinon par des efforts d'irrterprétation(l) voire
des contorsions de I'esprit ? Celles-ci sont peu compatibles avec tme
recherche d'authenticité rnais pas davarrtage avec un souci de modernisation.
On comprend alors la pmdence dn juge rnodeme dans ces conditions.

La Tunisie offre un exemple caractéristique de modentisation et

d'innovation législative soutenu par le juge dans les lirnites qu'il estime
toutefois compatibles avec I'orthodoxie musuhnane.

Le code du statut personnel de 1956 (majalla) cornplété en
1959, réglemente le rnariage, sa dissolutiou, la filiation et les successions
dans les tennes qui, en dépit des professions de foi officielles de ses
rédacteurs, orrt peu à voir avec les quatre écoles orlhodoxes.

(l) Voir sur ce point Mohamed Fguiri. "la raison d'être du jugement en Droit musulman. la "illa"".
Thèse, Paris. 1986. L'auteur tenre de justifier le bicn fondé du contrat d'assurance en dépit de
I'interdiction musulmane du contrat aléatoirc. par le besoin de sécurité. Celui-ci constituerait une
"illa" au fondement dit'in de la règle plus forte que celle inhérente au contrat aléatoire. Selon cet
auteur la théorie des "illa" contradictoires permettrait aussi de justifrer I'interdiction de la
polygamie.
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En Tunisie, la polygarnie est interdite, la répudiation de l'épouse
réglementée et les droits des enfants sensiblement
fondations pieuses (habous) sont suppdm{s5(l).

consolidés, tandis que les

Dès 1988, le tribunal de Kairouan pronollce une condamrtation
pour polygamie qui a ru1 certain retentissernent. Plusieurs juridictions

confinneront par la suite cette position. En revanche, la Cour de Cassation
hrnisienne a été arnenée à se prononcer sur une disposition de Ia Majalla
dans un sens plus favorable à la lettre coranique. Celle-ci interdit le mariage
d'tut non-musuhnan avec une lnusr1l1n311s(2). Le code de statut personnel
hurisien écarte tonte référence à la religion et n'aborde pas cette question.
L'article 5 du code dispose sirnplemeut qne "les fi.rhrrs époux" ne doivent pas
se trouver dans I'un des cas prévus par la "loi", ce qui en arabe se traduit par
"Mawânî I-Sharîa", ernpêchernents prévus par la Sharia. Dans uu premier
temps, les triburraux ont fait prévaloir I'interprétatiorr française ; ce qui était
cntrqnaitiquable I'arabeétant langueofficielle foi rnatière.Le motcnuquaDre : I'araoe etant la langlle ontclelle lalt lor en la mauere. Le moI

Sharia "loi" renvoie à la loi du Coran. C'est sur cette interprétation que Ia

clrarnbre civile de la Cour de Cassatiou s'est prononcée le 3l Jarrvier 1966,
interdisant le mariage d'un noll-musuhnan avec urle rnusuhnane. Cene
décision a donné lieu, en Turisie même, à des controverses passiorul$s5(3).
Le Ministre de la Justice a confinné dans une circulaire du 5 Novembre
1973I'interprétation donnée par la Cour de Cassation. Cette position ne fait
que rejoindre les solutions adoptées en pareil cas dans les autres pa)'s
arabes. Relevons toutefois les contradictions auxquelles elles les soumet,
lorsqtlils adhèrent à des conveutions intemationales sur la conditiorr de la
femme ou la non-discrirnination tout en recomaissant la supériorité du droit
intemational sur le droit infems(a)

(l) Sur I'ensemble de la question. Cf Mohamed Charh "le droit tunisien de la famille entre I'lslam et
la modernité", article cité p. I l. Yadh Ben Achour "lslam perdu. Islam retrouvé". Annuaire de
l'Afrique du Nord, 1979.

(2) Sur les mariagcs mixtes. r'oir Chafik Chehata. "Note de droit musulman sur lcs mariages miriles".
Reruejuridique et politique. indépcndancc et coopération. 1976. no l.

(3) Voir notamment l'étude de Ali Mezghani, "Réflesion sur les relations du code de statut personnel
avec le droit musulman classique", Rerrue tunisienne de Droit. 1975. p. 530 et celle de
Mohieddine Mabrouk, "le mariage de la femme nrusulmane alec un non-musulman", Dialogue
1974, no 7, p. 22. Sur I'ensemble du problème, \'oir Jean Deprez. "Pérennité de I'lslam dans
I'ordre juridique au Maghreb" in "Islam et politique du Maghreb". CNRS. 1981, p.222.

(4) Cf Michel Camau, "Religion politique et religion d'Etat en Tunisie" in "lslam et politique du
Maghreb", CNRS, 1981, p. 222

lafaitla
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Au Maroc, le code de statut persomrel et successoral ou
Mudawana a été publié en 1957 et 1958. Il cornprend comrne le code syrien
de stahlt personnel, tontes les règles relatives au testament et aux
successions ab intestat. Il est essentiellement une oeuwe de codifrcation du
droit malékite, réalisée par les oulérnas fiuristes traditiomrels) rassemblant
des règles dispersées dans des ouwages d'érudition et des cornpilations. La
Mudawana constitue un progrès limité en faveur de I'émancipation de la
fsnxns(l).

Le juge a fait preuve d'une. gtande pnrdence dans la
modemisation onverte par la Mudawana tout en la consolidant. Les cadis
sont ainsi appelés à accepter le mariage des marocaines musulmanes avec
des étrangers musulmans sous certaines conditions(2). Le Droit malékite
reprenant les règles couturnières anté-islarniques ne prévoit, pour le mariage
de la ferune, aucurl âge rninirnurn. Seule la puberté est prise eu compte, le
père ayant toutefois la possibilité de contraindre sa fille irnpubère au
mariage. Infinnant cette règle, la Mudawarla a fixé à 15 ans révolus l'âge
minirnun du mariage, I'Etat civil faisant foi. La charnbre sociale de la Cour
Suprême dans un anêt du 15 Novernbre 1968 a renforcé cette prescription
en précisant que l'âge doit être apprécié au mornent de la célébration du
mariage et selon le registre de I'Etat civil.

Sur les conditions d'élaboration de la Mudal'ana, cf Abderrazak Moulay Rachid, "la condition de
la femme au Maroc", Faculté des Sciences juridiques de Rabat, 1985, p. 55.
Circulaire du Ministère de la Justice du 28 Avril 1960 confirmé par la jurisprudence. Cour
Suprême, arrêt du 9 Avril 1969. Sur I'ensemble de la question, r'oir A. Moulal'Rachid. op. cit..
p. 270 et s.

(1 )

Q)
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De multiples voix se sont fait ëntendre et continuent de le faire
pour ul retour à des règles plus traditionnelles en matière de droit de la
farnille. En 1974, Allal Al Fassi, dirigeant et doctrinaire du parti de I'Istiqlal,
n'hésitait pas à considérer les rnariages mixtes (marocain étranger) cornme
une atteinte de la souveraineté nationale, et une menace contre la famille
musulmans(l). Les milieux islarnistes marocains ont aujourd'hui des positions
encore plus abmptes. Anssi, I'entreprise de codification de la Mudarvana
menée au sein d'une Comrnission royale depuis juin 1979 peut-elle faire
craindre un retour en arrière. Cette commission ne cornprend que des juristes
homrnes dont la majorité a reçu une fonnatiou de type traditionnel. Un texte
recodifié risquerait de figer des solutions qu'une jurispnrdence ér'olutive, en
dépit de sa pnrdence, aurait pu charrger(2).

Enfin, le cas algérien oir la syrthèse s'avère en effet difficile est
assez éclairant tant il térnoigne de I'influence des rnilieux traditionalistes
musulmans sur le juge et le législateur.

Comme darrs la plupart des pays rnusultnans, le droit de la
famille algérien est directernent irrspiré du Droit musuhnan. La jurispntdeuce
de la Cour Suprêrne rnise en place en 1963 sur le modèle marocain a
confirmé la supériorité du droit rnusulman snr la coutume. A titre d'exemple,
dans deux arrêts du 2l Juin 1967 et du 12 Mai 1968(3) la Cour écarte la
couhrme kabyle en rnatière de droit de la farnille considérant qu'en matière
d'état des personnes, la coutume ne saurait faire échec à la loi musulmane
tirée des dispositious du Coran ou de I'interprétation des docterrs de Ia loi.

L'Opinion du l5 Mars l97l cité par A. Moulay Rchid.
Voir en ce sens la Mali[, Casablanca, novembre 1982.
Cf Borham Atallah, ""1'acculturation juridique dans le Nord de I'Afrique. Le cas de I'Algérie et
de la Libye", in "Indépendance et interdépendance au Maghreb'. CRESM, Paris. 197{. p. 159 et
s.

( l )
(2)
(3)
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L'Algérie codifle, elle aussi, -les dispositions de droit privé.
L'entreprise est relativement aisée, s'agissant du code civil promulgrré en
septembre 197 5. Celui-ci laisse de côté les dispositions relatives à Ia famille
et consacre la fonnule habituelle en pays musuhnan selon laquelle "en
I'abseuce d'ute disposition légale, le juge se prononce selon les principes du
Droit musulman et à défaut selon la coutume". Le législateur reprend dans
son code quelques utres des solutions consacrées par la Cour Suprêrne(l).

Ainsi en va-t-il du Droit de préernption (cheffâa) confinné dans
un arrêt du 16 Novernbre 1966. Sur la difÏicile question du prêt à intérêt
@ibâa), la Cour Suprêrne s'était ralliée dans un arrêt du 10 Novernbre 1970
à la solution du Droit musulman classique "entre particuliers", le prêt est
toujours saus rémunération". Sur ce point, Ie code algérien est tenu de rendre
compte des nécessités éconorniques les plus évidentes. Ainsi adrnet-il que
les organistnes financiers de I'Etat peuvent percevoir un intérêt sur les prêts
qu'ils accordent (art. 455 et 456)@.

En revanclte, sur le droit de la farnille, et en particulier les
droits de la femme, le législaterr a fait preuve d'une extrême tirnidité - voire
d'tn certain embarras - dans Ia conciliation entre un héritage traditionaliste et
ure vision de la société qui s'affinne progressiste. Plusieurs projets de code
de la farnille ont été élaborés après I'indéperrdance sans qu'on aboutisse à un
3çse1d(3).

( l )

(2)

Sur tous ces points. voir l'étude de Bernard Cubertafond, "l'algérianisation du Droit. mlthe ou
réalité", Renre juridique et politique, indépendance et coopération, avril-juin.1976, p. 20-l et s.
Sur le problème du ribâa en général, voir A'del S. Fahim, "le ribâa et les contrats usuraires en
droit muzulman, Thèse, Paris, 1961, et Victore Berger-Vachon. "le ribâa" in J. Berque et J.P.
Chamay, nNormes etvaleurs dans I'lslam contemporain", Pa1,ot, 1966. p. 8l et s.
Hélène Vandevelde, "Où en est le problème du code de la famille en Algérie ?". Maghreb-
Machrek, no 97. Juillet-Septembre 1982. p. 39 et s.

(3)
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La loi du 9 Juin 1984 portant sur le code de la farnille consacre
finalement un bon nombre de dispositions du droit musulman de la famille
telles qu'elles ressortent de la doctrine classique ou de la jurispmdence du
juge civil(tl.

L'idée dominante est que la femme doit être "protégée", ce qni
la maintient dans bien des cas dans uu statut de mineure. Certaines
dispositions revêtent un caractère modemiste incontestable ; airrsi en va-t-il
de l'âge légal du rnariage fixé à 18 ans pour la femme, de son libre
consentement, de la scolarisation de l'enfant, du rôle de I'Etat dans la gestioll
des fondations pieuses (waqfs publics). Pour I'essentiel, cependant, le
législateur a tracé rrne oeuvre fortemerrt inspirée par le droit musulman
classique, revenant sur des innovations introduites par les projets de lois
antérieurs et mêrne sur ceftaines dispositions jurispnrdentielles.

Le père garde le droit de s'opposer au mariage de sa fille s'il
estime qu'il s'agit de I'intérêt de la fille elle-même. Confonnément atx
prescriptions du Droit musuhnan, la dot est obligatoirement versée à la
ftiture épouse par le mari mais la fille ne dispose que de la rnoitié de
lhéritage du fils, la polygarnie est pleinernent consacrée, avec possibilité
toutefois pour l'épouse de demander le divorce, l'épouse doit obéir à son
mari et la possibilité d'exercer une professiôn salls sorl cor"lsenterneut est
exclue, elle est tenue d'allaiter sa progéniture, le divorce par répudiation est
maintenu à côté du divorce par conseutement muftrel.

Le code précise enfin qden I'absence de disposition, on doit se
référer à la Sharia, ce qui laisse une large possibilité pour le juge de faire
prévaloir les dispositions du droit mnsulman classique dans les cas d'espèces
non prévues par la loi.

(l) Sur le code algérien de la famille de 1984. voir l'étude de H. Vandeveldc in Maghrcb-Machrek.
Janr"ier-Mars 1985, p. 52 et s.



Anx tennes de I'examen de ces quelques exemples, on peut
affinner qu'en pays musulman, la référence à I'Islam est une nécessité à
laquelle sacrifie avec plus ou moins d'enthousiasme I'ensemble des corps
constitués. La philosophie islarnique est toutefois suffisamment nuancée
pour pennetfre de nornbreux cas de figrre dans I'interprétatiorr qui en est
faite. Les ajustements entre tradition et modemité, la doctrine et Ie droit
positif la représentation idéologique et I'action politique se feront au gré des
nécessités pratiques et de l'évolution du rapport des forces sociales. Cette
remarque est valable également pour les pays marqués par les contnmes.

Ainsi au Gabon, il arrive que les juges statuant en matière
contutnière, se réfèrent à des rnodes de preuve issns directement des
couttunes locales et procèdent à des investigations à I'aide de moyens
propres à la tradition. Les juridictions inférieures, dans des cas d'espèce,
mettent particulièrement en jeu la culture traditiomrelle, n'hésitent pas à faire
leur des visions du rnonde que le colonisateur rr'aurait pas hésité à qualifier
d'irrationnelles.

Ainsi trouve-t-on dans les attendus d'mr jugernent Ia plrase
suivante : "Attendu qu'il est de notoriété publique au Gabon que les hommes
se ôhangent soit en panthère, soit en gorille, soit en éléphant, etc pour
accornplir des exploits, assassiner les emernis ou attirer sur eux de lourdes
responsabilités, défendre leurs plantations et ravager celles des voisins et
des amis ; que ce sont là des faits qui sont incorurus du droit occidental et
dont le juge gabonais doit tenir compte"(l).

(l) Cité par Jacques Vanderlinden : "les Sy'stèmes juridiques Africains", Que sais-je ? no 2013.
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C'est dire que le poids de la tradition demeure irnportant encore
dans certains pays africains malgré les progrès sociaux et la modemisation
du Droit. Dans tous les cas, les réformes doivent tenir cornpte des nécessités
économiques et sociales de chaque pays, des institutions simples, des
procédures souples, rapides et efificaces, conciliant des impératifs d'ur droit
modeme et les aspiratiorrs d'une population dont la grande rnajorité est
encore nourrie de principes couftlmiers. Mais quoi qdon dise, I'ossaftrre
législative de ces Etats, en rnatière de procédure civile (et dans les autres
branches du Droit) est irnprégnée de droit français.

Tel rr'est pas le cas dans les pays dits "révolutionnaires" corilne
le Bénin et le Congo.

A leur accession à I'indépendance, ces Etats ont hérité du Droit
français et toutes les prernières réfonnes législatives qui ont été opérées ont
été influencées par le système français. Un changement de régirne politique
a entraîné un changement de système juridique. En ce qui nous conceme, la
procédure civile dans ces Etats a ceci de particulier que les règles présidant
à I'organisation judiciaire en rnatière civile (et dans les autres matières
égalernent) sont inspirées des systèmes des pays de I'Est à vocation
comrnnniste.

Ainsi la loi no 81-004 du 23 Mars 1981, portant organisation
judiciaire en République populaire du Bénin et la loi no 5l-83 du 2l Awil
1983 portant code de procédure civile, commerciale, adrninistrative et
financière de la République populaire du Congo ont institué des juridictions
"populaires".

Selon l'article 12 de la loi du 23 Mars 1981, au Bénin :
"l'organisation judiciaire comprend : les tribunaux populaires locaux ; les
tribunaux populaires de corunune ; les tribunaux populaires de district ; Les
tribunaux populaires de province, les corrs d'assises, la Cour populaire
centrale, la parquet populaire central, les parquets populaires locatx".

Au Congo, nous avons les tribunaux populaires de village
ou de qllartier, Ies tribunaux populaires de district oll

208



d'arrondissement, les tribunaux populaires de région ou de commune
et la Cour Suprême

Au Bénin, les tribunaux populaires locaux constituent des
juridictions de conciliation. Ils sont installés dans chaque village ou quartier
de ville. Ils sont essentiellement compétents en matière couftirnière. C'est
l'équivalent au Congo des tribunaux populaires de village ou de quartier. Les
tribunaux populaires de district correspondent aux juridictions de première
instance en Mauritarrie (au Sénégal ou en Côte d'Ivoire etc...). Les tribunaux
populaires de province correspondent arx cours d'appel. La Cour populaire
centrale fait office de Cour Suprêrne (Cour de Cassation en France). Le
parquet populaire ceutral est l'équivalent du parquet tout court.

En ce qui conceme les règles de procédure déployées devant
ces tribunatx populaires, elles sont d'essence française en République
populaire du Bénin et an Congo on trouve également certaines dispositions
qui s'apparentent au code de procédure civile.

Au Ccingo, le législateur s'est inspiré de I'esprit du nouveau
code de procédure civile français en ce qui corrceme Ie rôle du juge dans le
déroulernent de I'instance et le jugernent de I'affaire.

Ainsi, selon I'article 40 du code de procédure civile congolais
"le juge veille à la bomre marche de I'instance...". L'article 142 dit que "ponr
le jugernent de I'affaire, le juge doit prendre en considération tous les faits
résultants des débats rnême s'ils ne sout pas spécialernent invoqués par les
parties : il doit restitner aux faits et aux actes leurs qualifications juridiques ;
il doit relever d'office les moyens de pur droit".

Quant à I'article 143, il dispose que "le juge est tenu de staftter
dans les lirnites du litige, telles qu'elles orrt été fixées par les parties".

Mais d'une façorr générale, rnalgré I'ombre du droit français qui
plane, la procédure civile dans les pays dits "révolutionnaires" dégage une
certaine originalité sur le plan de I'organisation judiciaire.

Ainsi sur le plan de la composition des "tribunaux populaires",
à côté des rnagistrats professiorurels, siègent des juges "popnlaires" non
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professiorurels, élus "sur la base de la bonne rnoralité et de la conviction
politique révolutionuaire ".

Au Bénin, en particulier, les tribunaux populaires locaux,
(villages ou quartiers) et les tribunaux populaires de cotnlnune sont
composés exclusivement de juges populaires non professiorurels. Et devant
ces juridictions, la tentative de conciliation est obligatoire lorsqu'elles
statuent en matière coutumière. Au Congo, elle n'est pas possible devant
toutes les juridictions que si les parties l'ont expressément voulu. L'audience
de conciliation a donc lieu à huis clos.
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Paragraphe 2 : La nérennité clu système rle droit francais

Ce qui est d'abord rernarquable, c'est la pennanence du système
de droit français dans les institutions juridiques de tous les Etats
anciemement colonisés par la France, qu'ils soient devenus socialistes,
communistes ou non. C'est dire que I'oeuwe législative frarrçaise a été faite
en profondeur dans ces Etats.

Ensuite les réfonnes
(cormne dans d'autres branches du
du droit français.

opérées en matière de procédure civile
Droit) tieunent beaucoup compte de l'état

Ainsi avant Ia promnlgation du nouveau code de procédure
civile, toutes les réformes entreprises en la matière dans les différents pays
s'inspiraient de I'ancien code de procédure civile français. Après 1975, Ie
nouveau code de procédure civile devient un rnodèle pour les rares réformes
qui sont intervennes.

Qtrarrt à I'impact du droit rnnsulman et des coutnmes sur les
institutions juridiques étatiques, il n'est pas le mêrne d'un pays à un autre.
Certains Etats sont pour urre rnodemisation poussée du Droit ; d'autres
préfèrent une cornbinaison avec ule forte coloration couturnière ou
musulmane.

En définitive, on peut affinner qu'à I'instar de la conceptiorr
actuelle dtr développement fondée sur I'irnitation aveugle de systèmes
éconorniqttes de pays industrialisés, on ne peut que constater que la justice
en Afrique stricto-sensu reste dorninée par la culture occidentale. Malgré les
réfonnes intervenues dans ce dornaine, depnis I'indépendance politique des
pays sous-développés, les autorités judiciaires ne se sont pas départies des
stntchtrgs corune des modes de pensée concemant la justice et qui ont été,
pour la plupart, légrrés par Ie colonisateur.

L'idéologie eurocentriste n'a pas fini de sons-terrdre la
philosophie d'utte justice de classe et, partant, inadaptée et inaccessible à
I'ensemble des populations des pays sous-développés, particulièrernent les
plus dérnuris. C'est dire la nécessité et I'nrgence de mettre sur pied des
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programmes de réfonne fondés sur une culture endogène, qui répondant
réellement aux besoius et aux aspiratiorrs de ces populatiolls, comme cela
peut être avancé pour la réalisation d'un développernent autocentré et ce,
dans un cadre global local, régional, national, voir trans1s1i61al(l).

A I'issue de cette brève éftrde comparée des divers choix opérés
par les Etats Africains de manière générale, il convient à présent de se
pencher plus spécialernent snr notre "patient" qu'est le droit judiciaire
mauritanien oir le législateur sernble consacrer un retour en force de la
tradition juridique i sl arni que.

(l) Cf Not. A. Boudahrain : ula dimension culturelle du droit social au Maghreb".
Communication présentée au colloque sur "les perspectives de I'unité maghrébine" organisé par
la Faculté de Marrakech. Juillet 1989, 35 p. , Passim.
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Section 2 - L'avenir du droit  iudiciaire mauritanien

Le balancement acftlel entre modernité et traditiou avec
toutefois rure certaine volonté d'adapter la justice à la vie socio-culnlrelle du
pays nous invite à tirer quelques enseiguements de cette évolution et donc de
quitter ce monde de constance et de permanence pour porter notre regard sur
d'autres domaines. Ceux que Ia tradition cherche à sournettre à son empire,
ceux qui lui résistent, et ceux oir elle liwe des batailles à I'issue incertaine.
C'est là que les choses bougent, sonvent à I'insu des codes et des lois, que
s'opère la confrontation et c'est peut-être là que se forge le droit dernain par
interpénétration des cultures juridiques en présence (paragraphe l).

Le droit de demain est égalernent tributaire de la fonnation des
magistrats (paragraphe 2) autre acteur irnportant du droit judiciaire.
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Paragraphe 1 : Interpénétration mouvante àes deux ordres iuridiques

L'avenir du droit judiciaire mauritanien se fera avec corune
toile de fond la Çharia qui d'ailleurs affecte profondérnent le droit
mauritanien qu'elle trarrsfonne en un ensemble hétérogène de règles d'origine
diverses parcounl par des logiques et des rationalités elles-rnêmes
diftrentes. En elle-mêrne cette hétérogénéité n'est pas nouvelle mais ses
composantes s'articnlent aujourd'hui de rnanière telle que la question se
présente sous un jour nouveatr.

Err effet, tarrt qu'il s'agit d'ordres juridiques distincts et
juxtaposés ayant chacun sa sphère d'application, le dualisrne u'engendre de
troubles que là oir existent des passerelles inévitables. Pour le reste, chaque
système fonctionne selon ses propres nonnes à I'abri de toute interference
insolite. Mais quand on passe de la juxtaposition à I'interpénétratiort
(paisible on conflictuelle), la dualité des sources sigrifie enchevêtremeltt des
systèrnes en présence et altération de leur logique respective. D'oit menace
pennunente d'aberration ou de dysfonctiomement.

Le choix du systèrne de référence n'obéit pas toujours à des
règles préétablies et dépend souvent autant de la nature du litige de
I'argumentation développée que des positions dn juge et de sa sensibilité.

Surtout le choix du systèrne de référence peut dépendre de la
simple opportunité, la tradition juridique pouvant alors couwir une
manipulation plus ou rnoins grossière destinée à écarter la règle
nonnalement applicable et substituer la solution dictée par les vttes du
moment. Au-delà des cas d'espèce et des solutions botures ou lnauvaises, la
dualité des sources se toume alors contre la sécurité et la prévisibilité qui
restent les conditions premières du règne du droit. Cette incertitude qttant att
système de référence ne saurait donc se maintenir sans altérer la nature dtt
droit et sans compromettre ses fonctiotls essentielles(l).

(l) L'esistence des règles prédéterminées répond à un besoin évident de prér'ision. Elle assure aussi
la sécurité et la stabilité ncressaire à l'ordre social. Elle constitue enJin une garantie
d'impartialité.
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Par ailleurs, la résurgence de Ia tradition juridique islarnique se
réalise principalernent par Ie canal de la jurispnrdence, ce qui pose
inévitablement la question du rôle du juge et le problèrne des lirnites de ses
pouvoirs.

Là oir la tradition juridique islamique se tronve en cause, le juge
mauritanien prend de telles libertés avec les textes qu'il ne peut qu'empiéter
sur les prérogatives du législateur.

Quoiqu'il en soit cet étrarrge dédoublernent de personnalité

ajoute aux distorsions liées à la dualité des sources des turbulences lssues
d'une dualité de rnéthodes d'interprétation. Et le résultat est d'autant plus
troublant que le juge ne foumit jamais la rnoindre indicatiorr ni sur les
raisons qui détenninent ses choix, ni snr ses cheminernents.

Il eu résulte, que dans son état actuel, le droit rnauritanien
travaillé par des conrants divergerits 

'et 
tiraillé entre des tendances

antagonistes, apparaît souvent comme un complexe nonnatif à contenu
variable et anx contonrs ftlgitifs dont le rnode de fonctiorurernent n'est pas
toujours prévisible ni rnêrne saisissable(l).

Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la référence à la
tradition juridique islamique ne renvoie pas à un cadre préétabli et comporle
elle-mêrne une grande part d'indétermination. Err effet, là ot) elle rte règue
pas à titre exclusif, la tradition juridique islarnique n'est pas faite de règles
claires et précises, unarrirnernent reçoll'nles et fennement établies. Elle
constihre plutôt un ensernble diffi.rs de nonnes rlou codifiées le plus souvent
d'origine doctrinale qui se caractérisent à la fois par leur dispersion et par
leur diversité ?

(l) Ce qui pose à noureau la question du règne du droit. Ces ince(itudes présentent en outre
I'inconvénient de compromettre encore davantage la fiabilité et la crédibilité de la justice et
d'accroître le sentiment d'insécurité des justiciables qui, pour échapper à la "loterie judiciaire" ne
manqueront pas de rechercher des procédés de règlement en dehors de lajustice institutionnelle.
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Surtout, la tradition juridique islamique est-faite de règles souvent discutées
et controversées, historiquement datées et conçues pour des époques et des
contextes déterminés. Dans ces conditions, la référence à la tradition
juridique islarnique pose d'abord un problèrne délicat de localisation et
d'identificatiott des règles ayant vocation à s'appliquer. Elle pose ensuite un
problèrne encore plus délicat de choix des opinions, des solutions et des
coruants de pensée.

Mais Ia référence à la tradition juridique islarnique peut surtout
faire susciter des règles et des institutions archaiques qui, tirées du foud des
âges par une résrugence inopporhrne risquent d'entraver les efforts les plus
méritoires et les évolutions les plus positives.

Ainsi le problèrne actuel n'est pas seulernerrt celui de la
réception d'un ordre juridique d'origirre étrangère rnais aussi et surtout celui
d'ture nouvelle réception de la tradition juridique islarnique. Car, s'il est
légitime que la tradition juridique islarnique trouve aujourd'hui sa place au
sein du droit mauritarrien, il ne peut s'agir ni de n'impofte quelle tradition ni
de n'importe quelle place.

Le retour à la tradition juridique ue paraît recevable que dans la
mesure ou elle se rnontre capable cle prendre en charge l'evoltrtron
scientifique et technique, les irnpératifs du développement socio-économique

ou elle se rnontre capable de prendre ell charge l'évolution

et les exigences achrelles de la liberté et de la dérnocratie.

S'il est wai que la tradition juridique islarnique est une
composante essentielle de I'identité, celle-ci n'est ni la rnystification du
passé, r-ri le repli ftileux sur I'histoire mais un élan vers I'avenir à partir du
passé et une perpétuelle relecture de I'histoire à partir du présent.

La tradition qui rnérite d'être accueillie n'est donc pas cette
tradition répétitive, essoufflée et sclérosée, ni la tradition du confonnisme,
mais la hadition vivante et créatrice, la tradition critique et novatrice.

Il va sans dire qu'il y a là un énonne travail à faire qui consiste
à redécouwir la tradition juridique islarnique en dehors des sentiers battus et
à définir les conditions et les rnodalités de sa nouvelle réception. Et nul ne
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songera à nier les énonnes difficultés d'ure entreprise aussi colossale qui
exige autant de savoir que de vigilance, de eourage et de sérénité.

C'est pourquoi il convient d'en dessaisir Ia jurispmdence qui, de
par sa nafure et sa fonction, ne peut agir qu'au coup par coup et au hasard
des procès et qui rre peut que continuer à reproduire et à développer les
incertitudes et les incohérellces acftrelles. Par contre, une doctrine ouverte
aux différentes sciences sociales dewait pouvoir réussir à dépouiller la
tradition juridique de sa gangue et à tracer la voie à suiwe pour réaliser la
nécessaire conciliation du spécifique et de I'universel. Encore faut-il que la
doctrine accepte de se hisser au niveau de sa mission historique et que la
société le lui pennette.
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Paragraphe2 zLa formation et le rôle des magistrats

En cette difficile période de mutation qlle connaît le droit
rnauritanien, le juge se doit d'être ul professiomel avisé (spécialiste des
nonnes, technicien de la procédure) ; un psychologrre averti ayant une bonne
connaissance de la société. Il se doit d'être eufin un éducateur, soucieux de
forger au fil des espèces, une jurispnrdence plus souple, réaliste mais guidée
par les principes juridiques directeurs que les justiciables doivent pouvoir
appréhender avec clarté et sirnplicité (l'ordre juridique étant ici de
"croissance lente et nrdirnentaire").

La justice mauritanienne y gagnerait car elle serait simplement
une justice de situation bien en phase avec les réalités socio-économiqnes
culturelles.

On peut estimer que la situation juridique en Afrique et plus
particulièrement en Mauritanie irnpose le rnagistrat "à entrer dans I'esprit de
la législation" et à jouer le rôle que s'étaient arrogées les Cours supérieures
dans la France d'ancien régirne. Le rôle du rnagistrat serait alors "de rendre
sa décision en tenant compte uoll seulement de la loi mais de sa
crédibilité"(l) et à procéder à rure lecture particulièrement adaptée de la règle
ilrvoqnée". Ce faisant - sans rendre des décisions nécessairement illégales -

les juges pourraient toumer la coutume, "appliquer le code civil français
corune législation d'ernpnurt" ou appliquer la couturne alors que
nonnalernent c'est la loi qui dewait l'être...", bref "articuler I'adaptation de la
règle de droit an contexte local. Il va de soi qu'un tel systèrne dans lequel le
juge puise à son gré dans les sources diverses la solutiou la mieux adaptée
au cas dont il a corrnaître, et "arbitre" la loi, quoique tout à fait concevable,
irnplique "une inversion des rôles peu confonnes aux hiérarchies
constitutionnelles" et réduit le législateur à n'être plus "qu'un pédago$re peu
convaincu lui-rnême du bien-fondé de ses préférspss5"(2).

S. Melone, Encyclopédie juridique de I'Afrique, t. VI, introduction.
G. Conac, la vie du Droit en Afrique, introduction, p. XXXlll. in D1'namiques et finalités des
Droits africains, Economica. 1980.

( l )
(2)
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Ce rôle en apparence plus concevable dans les Etats qui comme
le Camerssl(l) ou la Centrafrique ou le Burkina Fasso poursuivent I'ancien
débat entre droit écrit et droit couhrmier'(2) ne sernble pas totalement exclu
par les Etats ayant fait d'autres choix.

C'est ainsi que dans un discours du Chef de I'Etat mauritanien
daté du 27 Novembre 1979, était soulignée la nécessité de rnodifrer
considérablement la mission du juge : "la mission du juge se hansse et
s'élargit. Il lui appartient de prendre conscience de son rôle, d'aimer sa
profession, de lnestrer sa responsabilité... d'être celui qui, par son
interprétation intelligente et créatrice de la loi, adapte constanlnent la
législation aux impératifs du temps"(3).

(1) Maurice Yonda NKouendjin. le rôle de la jurisprudcnce dans les nouvcaux Etats d'Afrique
francophone, Penant, 1973. no 739. p. I l-23.

(2) S. Melone, op. cit., et P. Meyer, la structure dualiste du droit au Burkina Faso. Penant, 1986.
no 790, p.77-89.

(3) CHAAII, n" 1345 du 27 Norembre 1979.
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A I'heure oir I'Afrique francophorre et plus particulièrement la
Mauritanie vit au rythme du rnultipartisrne de Ia liberté de presse et d'opinion
sur fond de crise éconornique et de politiques d'ajustement, il devient de plus
en plus urgent de domrer à la justice les rnoyens nécessaires de jouer
pleinement le rôle du pouvoir qui lui est dévolu par la loi fondamentale du
pays.

Un pouvoir judiciaire fort et indéperrdant des autres pouvoirs ou
groupes de pression politiques, financiers ou religieux constitue assurément
un facteur de stabilité et une garantie de paix sociale, conditions
indispensables à un développernerrt économique hannonieux.

L'indépendance de la magistrahlre est garantie par I'Etat et
énoncée dans la Constitution.

Cependant, il ne sert à rien à un Etat de proclamer.sa volonté
d'assurer I'indépendance du pouvoir judiciaire s'il n'a pas, pour rendre Ia
justice, des rnagistrats avec un niveau élevé de fonnatiorr professionnelle. En
effet, seuls les rnagistrats bien fonnés à tous points de vue sont en rnesure de
rendre ure justice indépendante et irnpartiale.

Et pour ce faire, il s'agit d'assurer aux magistrats des Cours et
tribunaux une fonnation de qualité sans préjudice de la quantité qui doit
être suffisante, de veiller à la fonnation pennanente et continue par une
documetrtation appropriée cornpte tenu de l'évolution rapide et de la
proliferation des législations intemes et intemationales ; de résoudre enfin
l'équation des moyens en mettant à la disposition du pouvoir judiciaire les
ressources nécessaires à son indépendance.

LEtat de droit ne pent s'instaurer, se renforcer et se développer
si la formation des juges ne répond pas, faute de moyens, aux aspirations
des citoyens. Car aujourd'hui le droit devient de plus en plus cornplexe et les
réglernentations se rnultiplient, plus que jarnais le juge se doit d'être un
homme de culture : de culture juridique, sociologique, philosophique et
éthique.
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Le citoyen attend cela du juge, auquel il a de plus en plus
recours pour les questions liées à sa vie quotidienne comme pour les grands
débats liés aux mutations que connaît notre époque.

A rnesure que disparaissent dictatures et totalitarismes, le juge
doit reuforcer son rôle protecteur des libertés et d'humaniste.

Sa légitimité à répondre à un tel défi s'apprécie également et
dans la formation qu'il a reçue.

Cette fonnation doit s'adresser non pas seulement aux ftlftrrs
juges mais aussi à cetx qui sont déjà en fonction.

Corrune des rnédecins, ils doivent faire bénéficier leurs malades
de progrès de la science, être infonnés des avancées du droit, remettre en
question leurs pratiques au contact des autres.

Une réflexion qui dépasse les frontières est aussi d'une grande
utilité. Ainsi des échangès de magistrats entre les pays de I'espace
francophoue du Nord colnlne du Sud seraient souhaitables pour pennettre à
ces magistrats de viwe d'autres expériences.

Car la fonction judiciaire, ses conditions d'exercice font
désonnais partie de ces nonnes internationales solemisées par les grands
textes internationaux qni nous rappellent que sans une bonne fonnation, il
n'est pas de waie justice.

Le droit est vivant et son enseignement doit l'être aussi. Quant à
la teclurique, les pays les plus nantis se doivent de la partager.

Intégrer les progrès de la technique juridique, savoir assumer le
développement des contentienx nouveaux, voilà une prernière obligation à
laquelle la justice mauritanienne ne saurait se soustraire, sous peine d'être
bientôt remplacée par d'autres modes de régulation des conflits sarts coutrôle
démocratique.
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Les magistrats et greffiers doivent être aussi ceux qni, non
seulement par vocation mais également par fonnation, auront acquis la
meilleure compréhension possible de la société.

La fonnation, ce n'est donc pas seulernent les liwes et les cours
de droit, c'est aussi un effort d'innovation pédagogique toujours renouvelé
qui ne se contente pas de I'acquis et des programmes reconduits.

Fonner des fonnateurs à ces nouveaux domaines de la culnlre
judiciaire, lutter cotttre I'isolement du juge qui déciderait sans réfléchir aux
conséqueuces de ses décisiolls sur le tissu social, voilà un souci qui dewait
grrider ceux qui cherchent ensernble un progrès dans la pédagogie.

La tâche est difficile et nous ne devons pas nous réfi.rgier dans
nos certitudes mais plutôt chercher ensemble et mettre en commrn nos
moyens pour une coopération rnultilatérale en rnatière de fonnation.

La rnatière a un avantage pour le travail en commun : elle ne
rapporte rieu en tennes d'espèces sonnantes et trébuchantes, il ne s'agit que
de bomes justices. Sans prétendre que la fonnation des juges dans la
francophonie part de rieu, car beaucoup a déjà été fait, il faut renouveler les
actions daus un cadre solidaire, enrichir le uational par Ie rnultilatéral et le
rnultilatéral par ce qui a déjà été constmit en fonction des vieilles solidarités
historiques.

Pour les homnes de la firr 6s yyème siècle, soucieux de
progrès social et libérés de la hantise paralysante de I'irnrnobilisrne juridique,
une société nouvelle est à constmire, qui réclarne tur systèrne juridique
renouvelé.
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Notre civilisation est comparable à certains égards à celle des
hommes du XVIème siècle sortant du Moyen-Age dans l'éblouissement de la
Renaissance, ou à ceux du XVI[èrne 516ç1e, inspiré par I'ardent désir de
réfonne qui illurninaient le "siècle des lurnières". Les premiers avaient pour
appui I'uriversalisrne du droit romain, les seconds cherchaient à s'inspirer
d'un droit naftirel dans lequel ils s'efforçaient de découwir le secret des
innovations nécessaires. Les juristes contemporains peuvent essayer de
s'appuyer sur le droit comparé, dont précisément I'un des plus grands
comparatistes du début du siècle, Edouard Lambert, airnait à répéter qu'il
jouait "pour les hormnes d'aujourd'hui le rôle qu'avait autrefois joué le droit
19p4i11"(l).

Le Droit comparé modeme développe donc bien, de par un
consensus général, une vocation et aussi tur esprit turiversaliste. Sa rnission
finale, dans la mesure où il dépasse les technicités nationales et même les
particularismes régionau"x, est sans doute de servir d'expression à la
conscience juridique universelle, ou du moins - quels que soient leurs
régimes autonornes d'organisation ou leurs idéologies - de dégager la
conscience juridique des natiorrs évoluées et parvenues à urr niveau analogue
de civilisation, à un moment domré de I'histoire de t't'rr't*un;1ét2).

(t)
(2)

Marc Ancel, la Défense sociale nouvelle, Paris, 1981, p.132.
Marc Ancel, Utilité et Méthodes du Droit comparé, Neuchâtel, 1971, p. I19.
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Conclusion du Chapitre IV
(2ème partie)

S'il est wai que la tradition lirnite les efforts de réfonne du
droit(l), il est néanrnoins nécessaire de tenir compte d'une logique dans la
constntction de I'ensemble si I'on veut que le Droit soit le reflet à la fois de Ia
culttue à laçrelle appartient la société et du dyrarnisrne qui I'engage dans
I'avenir.

(l) Roger Granger, "la tradition en tant que limite aux réformes du Droit".
RIDC, n" l, Janv.-Mars 1979. pp. 37-12-5.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Dans cette période de transition que vivent les sociétés
africaines en général et la société mauritanienne en particulier, la solution
n'est ni dans le reftlge dans la tradition ou dans la modemité, ni dans Ie
reniement de I'ture au profit de I'autre, mais assurément dans un effort
d'adaptation des solutions de justice à un envirorulement spécifique où se
côtoient souvent les extrêrnes, or\ la tradition réside à I'assaut du
modemisme, mais oti tout évolue à une allure vertigineuse.

Ainsi par exemple, ne pourrait-on pas considérer aujourd'hui la
misère et le manque d'éducation comme des circonstance atténuautes dans
certaines afFaires, comme semble I'avoir fait le Président Magnaud en
France de 1898 à 1906(1) Z appliquer avec souplesse, mais non pas
l'écarter, le principe combien critiquable rnais pourtant précieux suivant
lequel : "Nul n'est censé ignprer la loi". La justice rnauritanienne en
particulier et plus généralement la justice africaine y gagnerait sans doute en
réalisrne et cessaut d'apparaître alrx yeux des nrraux et des couches pauwes
des populations urbaines corxne la justice des Blancs ou colilne celle des
riches et des puissants, elle serait sirnplernent une justice de situation bien en
phase avec les réalités socio-éconorniques culturelles de nos sociétés en
transition.

(1) V. André Rossel, le bon juge, A l'enseigne de I'Arche verdoyant éditeur, 1983. p. 9 I .
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CONCLUSION GENERALE

Que conclure après cette éhlde succincte sur le "Droit
judiciaire mauritanien à la recherche de sorr identité entre modernité et
tradition" sinon d'affirmer notre espoir de voir se réaliser I'hannonie entre le
Droit dit modeme et le Droit dit traditionnel.

Les relations entre ces deux types de Droit doivent être conçues
sur le mode de la complérnentarité et non de la juxtaposition conflictuelle.
La question est certes difficile, mais cette difficulté doit être nuancée.

D'abord parce que si le droit dit modeme est élaboré en
fonction du nivean de développernent éconornique et des données culturelles
de la Mauritanie, il pourra s'insérer progressivement dans I'enviromement
social qu'il est appelé à rnodeler. Inversement, si le Droit traditiomrel évolue
en rejetant les règles et les couturnes condamnées par les nécessités de
l'évolution 5sçisls(l), il pourra viwe en symbiose avec le droit modeme. Les
relations entre les deux ordres juridiques pourront être arnénagées dans le
sens d'ture parfaite intégration sociale qui suppose en tout état de cause une
longrre période de maturation.

(l) Tel est d'ailleurs le voeu exprimé par le ler Ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar en ces
termes : "J'ai beaucoup de respect pour les historiens, les sociologues, mais j'ai le sentiment que
I'on présente souvent à ton cette contradiction entre I'aspiration de modernisation et I'aspiration
d'historicité. Il y a peutétre, s 'agissant de notre pays de pratiques, des coutumes qui,
certainement, ne sont plus adaptées" in Mauritanie Nouvelles.
Hebdomadaire libre d'informations et d'analyses politiques, Economiques et Sociales n" 69,
p . 1 2 .
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Ensuite, parce que le conflit latent entre les deux ordres
juridiques peut être à tenne sunnonté par I'unification des filières
d'enseignemeut. Un seul enseignemerrt dans lequel le rnoderne et le
traditionnel auront fusionné (ce qui suppose que toutes les incompatibilités
enhe les deux ordres jundiques soient éliminées par rapport à une hiérarchie
de valeurs qui font la spécificité de Ia société mauritanienne) dewa être
dispensé (ce qui n'exclnt pas I'enseignement du droit cornparé).

L'adoption de principes clairs devant grider les juristes dans
I'interprétation du droit(l) constitne porr I'heure une des tâches les plus
urgentes.

Anssi, c'est à juste titre que R. Davide affinne que "le droit doit
composer avec les données sociales et respecter dans me certaine mestre
les sentiments, Ies manières de voir naturelles propres à la société, à peine
de derneurer une oeuwe théorique et de perdre même le caractère de droit,
car il ne serait plus, en dépit de toute sa valeur morale, ce qui est juste pour
la société envisagée"(2).

Cependant, il n'est pas opporfun de conserver indéfiniment le
souveuir nostalgique du passé, de I'opposer aux apports nouveaux, en bref et
suivant le mot célèbre : "d'entrer dans I'histoire à reculons".

Le passé ouwe évidernrnent des voies sûres, parce qu'il
enseigre des règles riches d'expérience. Mais s'il s'agit de voies étroites,
torhteuses encornbrées d'obstacles inutiles, c'est manquer de sagesse qr"re de
fenner la route à des idées plus dynamiques. Mieux vant dans le conflit des
notions surannées et des idées neuves jouer gagnant avant de se reconnaître
battu.

En définitive, il faut nourrir I'espoir de I'avènement en
Mauritanie d'un droit dynarnique et souple, car il doit diriger, orienter et
encadrer la nécessaire dialectique du changement et de la conservation, de la
tadition et de la rnodemité.

La situation s'est améliorée depuis I'adoption en I989. du code des obligations et des contrats.
R. Darid. La réfonte du code civil dans les Etats africains. Annales africaines. 1962. p. 162.

( l )
(2)

227



Vu : le Président du Jury Vu : Suffragants

Monsieur Jacques Normand
Monsieur Alain FOURNIER
Monsieur André MEERPOEL

Vu et pennis d'imprirner:
Le Président de I'Université de Metz

228



TABLB ANALYTIQUE

Introduction

Chapitre prél iminaire :

Rétrospective sur l'héritage du législateur colonial en matière cle justice

Section 1 : Les thèmes de I'idéologie juridique coloniale

A - Le thème principal : Droit romain contre Droit musulman

a - L'irrationnalisme du Droit rnusuhnan
b - L'irrunobilisrne du Droit musulman
c - La supériorité du Droit romain.

B - La grande découverte de la science française du droit
musulman

Section 2 : Période coloniale et justice en IVIauritanie.

Section 3 : Que reste-t-il cle I'héritage du législateur colonial en
Mauritanie ?

Paragraphe 1 : Les réformes iudiciaires Mauritaniennes

A - La réforme des juridictions
B - La réforme des procédures

Paragraphe2 z De I'unification de la iustice en i\,Iauritanie

A - L'unité des juridictions
B: L'unif ication du Droit

229



PREMIERE PARTIE

LE SYSTEME JURIDIQUE MAURITANIEN,
ENTRE LEGITIMITE ET NECESSITE

Chanitre I

Diagnostic des incidences de Ia rencontre cle
plusieurs cultures en Droit judiciaire mauritanien

I  - Confl i t  au niveau de I 'application du Droit
II - Vis-à-vis des justiciables
III - Vis-à-vis des juges
IV - Place de la justice mauritanienne au sein des institutions

étatiques

Conclusion du Chapitre I ( lère Partie)

Chanitre II

Le caractère composite du système juridique mauritanien

Section L : Le problème des sources du Droit

Paragraphe I : Un svstème de sources parallèles
Paragraphe 2 : La crise de I 'appareil  iudiciaire

Section 2 : La dynamique hégémonique du Droit de type occidental

230



Paragraphe l. : La société : unité contradictoire
Paragraphe2 z Dominance annarente du Droit de fvpe occidental

A - Rationalité et irrationalité dans I' instance juridique

B - Absence de domination nette mais dynamique hégémonique

Conclusion du Chapitre II (1ère Partie)

Chanitre III

Le rendez-vous manqué entre juge musulman
et Droit  moderne

Section 1 : Dualisme à dominante moderniste
(1e60-1e83)

Paragraphe I : Son inliuence sur I'organisation jucliciaire
Paragraphe2 z Au niveau du contenu des différentes branches

du Droit

Section 2 : Volonté cl'adapter Ia justice à la vie socio-culturelle du pays

Paragraphe I : Prééminence de la chari'a
Paragraphe 2 : Résistance du Droit moclerne
Paragraphe 3 : Le problème humain

Conclusion clu Chapitre III  ( lère Partie)

CONCLUSION DE LA PREi\IIERE PARTIE

231



DEUXIEI\{E PARTIE

L' INDISPENSABLE S}T..{THESE CREATRI CE

Chanitre I

Transformation de la structure du Droit l\{auritanien

I L'affirmation de la moclernité
U Vers une désacralisation du Droit

Conclusion du Chapitre I (2ème Partie)

Chani t re  I I

La nouvel le organisat ion judiciaire :
essai de svnthèse entre modernité et tradition

Section L : Les juridictions cle première instance

Paragraphe I : Les tribunaux de "l\{oughataa"
Paragraphe 2 :  Les tr ibunaux cle "Wilava"

Section 2 : Les juridictions d'appel en N{auritanie

Paragraphe 1 : La chambre civile clu tribunal réqional
Paragraphe 2 : La Cour d'appel

A - Composit ion et compétence
B - Pouvoir d'évocation de la Cour

I - Conclitions de fond

l") Notions d'infinnation on d'annulation
2') Les jugements susceptibles d'évocation

232



a) Evocation d'une décision avant dire droit accompagnée
d'un jugement sru le fond
- Position du problème et son interprétation
- Domaines respectifs de I'effet dévolutif et de l'évocation

b) Evocation d'un jugemerrt définitif statuant sur incident
et mettant fin à I'instance

1o) Cas d'un jugement rendu sur une exception d'incompétence
2') Appréciation du critère de la distinction de I'effet dévolutif

et de l'évocation

II - Conditions de procédure

A - L'affaire doit être en état d'être jugée
B - La juridict ion supérieure doit statuer par une seule et

même décision tant sur I'appel que sur le fond

Section 3 : La Cour Suprême, pièce maîtresse de I'ordre judiciaire

Paragraphe I : N,I ission de la Cour Sunrême

A - Prédominance tle la règle

a)La Conr Suprêrne est juge du Droit et non pas des faits
b) La Cour Suprêrne juge les jugements et non les affaires

B - Tempérament à la règle

a) Systèrnes juridiques étrangers
b) Systèrne juridique Mauritanien

Paragraphe 2 : La Conception classique de la cassation dans le
nouveau code mauritanien de procédure civile

A - Notions de violation cle la loi et de cassation au regard
du Droit français

z ) J



1) Notiou de violation de la loi
2) Notion de cassation

B - Aménagements de la cassation en
de la juridiction de renvoi

Conclusion du Chapitre 2 (2ème Partie)

I\{auritanie au niveau

234



Chapitre 3

Le nouveau code mauritanien de procédure civile :
Inspiration occidentale et fidélité aux règles coraniques

Section L : Contenu du Code

Paragraphe 1 : La présentation formelle

A - Le plan
B - Comparaison avec Ie nouveau code français de procédure civile

Paragraphe2 : Le contenu

Section 2 : L'esprit du code

Paragraphe I : Les nrincines fondamehtairx de la procédure

A - Le procès civil, chose des parties
B - Le double degré de juridiction

C - Le principe du contradictoire
D - La publicité

Paragraphe2 z La nature de la procédure instituée nar le nouveau
cocle

A - Position du problème
B - Le choix du législateur mauritanien

Section 3 : L'interprétation des textes positifs d'inspiration occidentale

Paragraphe I : La qualification-internrétation du lésislateur
mauritanien actuel

235



Paragraphe2 z La double interprétation du iuge mauritanien actuel
dans le cadre de la législation moderne d'insniration
occidentale

Conclusion du Chapitre III (2ème Partie)

Chapitre IV

Le Droit comparé africain :
vers Ia nécessaire conciliation entre modernité et tradition

Section 1 : L'analyse de l'évolution du Droit en Afrique

Paragraphe 1 : Les choix onérés
Paragraphe 2 : La pérennité du svstème de Droit francais

Seciion 2 : L'avenir du Droit judiciaire mauritanien

Paragraphe L : Interprétation mouvante des deux ordres iuridiques
Paragraphe 2 : La formation des magistrats

Conclusion du Chapitre IV (2ème Partie)

CONCLUSION DE LA 2EME PARTIE

CONCLUSION GENERALE

GLOSSAIRE
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES

236



'A

'Ada
'Adab
'Adala
'Ad-dunai
'Adl
'Ahkam charr'iyy
'Ahl al-bayt
Prophète).
'Ahl al-kitab

'Ahliyyat
'Al'alam
'Nfaz
'Arnal
'Amr
'Aqd
'Aqd al-muzara'a
'Asabiyya
'Asbab an-nuzul
'Asl
'Aslah
'At-tafsir bil-manqul

rB

Badaha
Bay'
Bay'a
Bid'a
Birr

c

Char'
Chari'a
Chari'y

GLOSSAIRE

(Par ordre alphabetique)

coutume, habitude.
éducation (sens moderne : littérature).
justice.
la vie d'ici bas.
égal, justice.
qualifi cations légales.
les membres d'une même famille(se dit de la famille du

les gens du Livre (les monothéistes, ici, les chrétiens et les
juif$.

capacité.
le monde.
vocables (sinf lafz).
jurisprudence.
commandement.
lien juridique (contrat).
contrat d'ensemencement.
instinct du groupe, esprit de corps.
les raisons de la révolution.
texte (fondement, cas de base, règle légale).
meilleur.

commentaire par tradition.

él'idence.
action de vendre.
contrat, acte d'allégance.
innovation.
bonté pieuse.

loi.
loi religieuse.
religieux.
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Dar al-harb
Dar al-'islam
Darura
Da'wa

Dawla
Dayn
Dhimma
Din

F

Fadala
Fa'ida
Fadila
Fada'i al kor'an
Faqih (pl) tugaha'
Far'
Fatwa
Fiqh
Fitra

G

Ghana'im
Gamed
Garar

H

Hadith
Hakam
Halal
Haram
Hifz
Hissa mutabadala
Hiyal
Hukm

I

'Ibadat
'Ichtiqaq
'Idhn
'Ihya'
'Ima

Tjtihad

'Ijrihad 'istinbaty
'Ikhtilaf
'Ihktilat

demeure de la guerre (ou de I'infidélité).
demeure (ou terre) de I'Islam.
nécessité.
invitation adressée aux hommes par Dieu et les prophètes à

croire à la vraie religion de I'Islam.
Etat.
créance.
patrimoine.
religion.

honorabilité sociale.
intérêt (prêt à taux normal, non usuraire).
bienfait, qualité.
les excellences du Coran.
celui qui connaît les sciences coraniques :jurisconsulte.
cas d'application, ramifi cation.
consultation juridique.
droit.
caractère inné.

butin de guerre.
obscur.
aléa.

les dires du Prophète.
arbitre.
licite.
i l l icite.
action de conserver.
apport réciproque.
expédients juridiques, ou fictions légales (sing. hila).
qualification juridique, jugement.

obligation religieuse, dévotion.
dérivation.
autorisation.
revivification.
consensus (unanime).
procédé utilisant I'effort personnel d'interprétation pour déduire

des jugements à partir des sources fondamentales de l'Islam.
'ijtihad - interprétation, explication.
divergence d'opinions.
association.
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'Ikrah
'Istihda'

J

Jahiliyya
Jawami'i al-kalam
Jizya

K

Kafer
Kama law
Kasb
Khabar
Kharaj
Khass
Khata'

M

Machhur
Madhab
Madi
Mahall
Mahr
Majlisu-'aqd
Ma'ida
Majlisu's-sura
Mal
Ma'lum
Manfa'a
Mansukh
Ma'rifa
Maslaha
Maslaha'amma
Maslaha mulgat
Maslaha mursala
Masalha mu'tabara
Masa'il danniyy
Masru'
Mawjud
Mu'amalat

Mu'awadat
Mubham
Musaraka
Mudaraba
Muhatra
Muhtaseb

violence.
action d'être guidé.

ignorance (période anté-islamique, gentilité).
maîtres-mots.
tribut imposé aux vaincus (impôts).

infidèle, renégat (pl. kuffar)/
come si...
gain.
un fait raconté.
impôt foncier.
particulier.
erreur.

opinion dominante dans un milieu donné.
école juridique (pl. Madhaheb), doctrine.
accompli (passé).
objet.
dot.
séance contractuelle.
table.
conseil de délibération.
capital.
connu.
utilité.
abrogé.
connaissance.
intérêt.
intérêt général.
intérêt abrogé.
intérêt absolu.
intérêt reconnu.
questions douteuses.
légal.
existant.
domaine du règlement des rapports de commerce entre les
hommes.
échange compensatoire.
obscur.
association (société).
contrat d'exploitation à but lucratif (participation aux bénéfices).
opération de crédit croisé.
magistrat municipal.
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N

Nadhir : avertisseur.
Naql : action de copier (source textuelle).
Namous : loi, doctrine, coutume, manière d'agir.
Nasikhat : versets abrogeants.
Nass : texte (pl. nusus).
Niyya : intention.
Nizam : système.
Nizam'iqtisadiyy : systèmeéconomique.
Nisa' : femmes.

'o

Orf : usage, coutume.
'Orf fased : usage illégal, nul.
'Orf sahih : usage légitime, reconnu.

a
Qadi : juge.
Qanun : loi, règlement administratif.
Qurvwa : force.
Quwwa qahira : force majeure.
Qirad hasan : prêt de bonne foi (prêt sans intérêts).
Qiyas : analogie.
Qubul : acceptation.

R

Rab al-mal : commanditaire.
Ra's mal yrtajaru bihi : capital commercial.
Ray'
Riba
Rirq

S

Sadaqa
Saddu d'darai'
Salam
Sarik
Sarikat
Sarikat al'aqd
Sarikat alJamal
Sarikat al-'aman
Sarikat al-mufawda :
Sarikat al-mudaraba
Sarikat at-tadanum
Sarikat al-wujuh
Sar'iyy

opinion personnelle.
usure.
subsistance.

impôt sur le revenu local versé au titre de I'aumône.
empêchement des prétextes.
(ou sele) vente à terme.
associé.
société.
société contractuelle.
société de travaux.
société à pouvoir limité.
société fiduciaire.
société de participation à but lucratif.
société en nom collectif.
société d'intentions, coopérative de crédit.
légal.
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Su'ubiyya
Sira
Siyasa sar'iyya
Sunna
Sura

T

Tabi'yya
Tadbir
Tadlis
Ta'ifa
Tarzimat
Tajdid
Taqdir
Tawhid
Talryibat
Thaqafa
Turath

fu

'Ulama'

ïJmma
IJmran
'[Jmran badawi
IJmran hadari
Usul al-fiqh
'Usuliyy

Usur al-inhitat

w-z

Wajaha
Wakala
Waqil
Waqf
Wara'
Wasat
Wilaya al khalifa
Watha'iq
Zakat

: mouvement d'auto-défense des minorités non-arabes.
: vie du Prophète.

politique tirée de la sari'a (Chari'a).
tradition du Prophète.
délibération.

naturelle.
ordre naturel.
dol .
groupement (confession).
règlements administratifs ottoman ( I 839-1 856).
rénovation (périodique).
imitation, conformisme juridique.
unitarisme.
les bonnes choses.
culture.
patrimoine.

savants (sing. 'alem).

communauté.
civilisation.
civilisation bédouine.
civilisation urbaine.
fondement du droit, principologie juridique.
fondamentaliste.
siècle de décadence.

haute considération.
procuration.
représentant.
fondation pieuse.
discernement.
milieu.
pouvoir du Calife.
recueils d'actes juridiques, formulaires de notariat.
impôt à taux fixe (2,5 %o) par an, aumône légale sur le capital.
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CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Edition 1984

ORDONNANCE n" 83-164 du 9 Juillet 1984 portant institution d'un Code de procëdure civile,
comme rciale et admin i s tra tive.

Le Comité militaire de salut national a délibéré et adopté ;

Le Président du Comité militaire de salut national, chef de I'Etat- promulgue I'ordonnance dont la
teneur suit :

LTVRE PREMIER - DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

TITRE PREMIER

Compétence des juridictions

ARTICLE PREMIER. - Les juridictions connaissent de toutes les affaires découlant du statut
personnel, financières, civiles, commerciales et administratives. et jugent suivant la règle du droit
musulman selon la procédure prévue par le présent Code.

ART. 2. - Les juges départementaux peuvent connaître en conciliation lorsqu'ils sont requis par
les parties en conflit de toutes actions dont la compétence est dévolue à leurs juridictions avant
qu'ils n'en soient saisis par une plainte.

ART. 3. - Sous réserve de la compétence d'attribution de la Cour spéciale de justice et de la
Chambre mixte du tribunal régional, les tribunaux départementaux connaissent, en premier et
dernier ressort, en matière civile et commerciale, de toutes les actions dont la valeur peut être
évaluee en argent et n'excède pas 100.000 UM en capital et 10.000 UN{ en revenu.

Ils connaissent, en premier ressort seulement et à charge d'appel devant les juridictions régionales,
des actions de même nature dont I'intérêt excède 100.000 UM en capital et 10.000 UM en revenu,
ainsi que tous les litiges dont le taux ne peut être évalué en argent et de ceux relatifs à l'état des
personnes, à la famille, au mariage, aux divorces, aux décès et à la filiation.

ART. 4. - Lorsque plusieurs demandes procédant de causes diftrentes et non connexes sont
formées par la même partie contre le même défendeur et réunies dans une instance, la compétence
du tribunal départemental et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de
chaque demande considérée isolément.

Lorsque les demandes réunies procèdent de la même cause ou sont connexes, la compétence et le
taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

ART. 5. - La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs
collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort, si la part affërente à
chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à
100.000 UM en capital et à 10.000 UM en revenu ; elle est jugee pour le tout en premier ressort
si la part d'un des intéressés excède ces sommes ; enfin, le tribunal départemental est incompétent
sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction.

Le présent article n'est pas applicable au cas d'indivisibilité ou au cas de solidarité, soit entre les
demandeurs, soit entre les défendeurs.



ART. 6. - Le tribunal départemental connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en
compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sonL dans les limites de sa compétence, alors
même que ces demandes, réunies à la demande principale, excéderaient les limites de sa
juridiction.

Il connaît, en outre, corTrme de la demande principale elle-même des demandes reconventionnelles
en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale. à quelque somme qu'elles
s'élèvent.

ART. 7. - Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est
dans les limites de la compétence du tribunal départemental en dernier ressort, il statue sans qu'il
y ait lieu à appel.

Si une demande n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal départemental ne se
prononce sur toutes qu'en premier ressort.

Néanmoins, il statue en demier ressort si la seule demande principale reconventionnelle en
dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en
premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation n'est pas fondée exclusivement sur la
demande principale et excède les limites de sa compétence, il peut, soit retenir le jugement de la
demande principale, soit renvoyer sur Ie tout les parties à se pourvoir devant la Chambre civile de
la juridiction régionale.

ART. 8. - Les juridictions régionales (Chambres civiles) connaissent en appel des jugements des
tribunaux départementaux non rendus ou non susceptibles d'être rendus en dernier ressort, alors
même qu'ils auraient été mal qualifiés. Elles connaissent également de I'appel des ordonnances de
réferé rendues par les juridictions départementales.

Les juridictions regionales (Chambres mirtes) connaissent en premier ressort :
lo Des affaires relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux occupations
temporaires réalisées au profit d'une personne morale de droit public : ainsi que les affaires
concernant les immeubles soumis au regime de I'immatriculation ;

2o Des affaires relatives aux aéronefs, navires, bateaux et véhicules terrestres à moteur où
I'assurance n'est pas en cause, exception faite des véhicules à deux roues :

3o Des affaires qui ne sont pas de la compétence de la Cour suprême ;

4o Des affaires concernant le droit de la nationalité.

TITRE II

De la compétence d'attribution des différentes juridictions de droit musulman

ART. 8 bis. - Lorsque chacune des denrandes principales, reconventionnelles ou en compensation,
est dans les limites de la compétence du tribunal du cadi en dernier ressort, il statue sans qu'il y
ait lieu à appel.

Si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal du cadi ne se
prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si seule la
demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande
principale, dépasse sa compétence en premier ressort.
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Si la demande reconventionnelle ou en compensation n'est pas fondée exclusivement sur la
demande principale et excède les limites de la compétence, il peut soit retenir le jugement de la
demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant la juridiction de
droit musulman de première instance.

ART. 9. - Les juridictions de droit musulman de première instance connaissent en appel, des
jugements des tribunaux des cadis non rendus ou non susceptibles d'être rendus en dernier ressort,
alors même qu'ils auraient été mal qualifiés.

ART. 10. - Les juridictions de droit musulman de première instance connaissent, lorsque les
parties n'ont pas été conciliées devant les tribunaux des cards :

- En premier et dernier ressort, des affaires pouvant être évaluées en argent et dont I'intérêt va de
30 000 à 50 000 ouguiya en capital ou de 3 000 à 5000 ouguiya en revenu.

- En premier ressort seulement et à charge d'appel devant la chambre de droit musulman du
tribunal supérieur d'appel des actions de même nature dont I'intérêt excède 50 000 ouguiya en
capital ou 5 000 ouguiya en revenu.

Les regles prévues aux articles 5, 6 et 8, alinéas l, 2 et 3 précisant la compétence en dernier
ressort des cadis, sont applicables aux juridictions de droit musulman de première instance sous
réserve de la différence des taux de ressort.

ART. ll. - Chaque juridiction connaîtdes diffrcultés relatives à I'exécution de ses jugements et
notarrunent de celles concernant les frais dejustice exposés devant elle.

Il ne peut être appelé desjugements rendus en verru du paragraphe précédent que si lesjugements
intervenus dans les instances principales étaient eux-mêmes susceptibles d'appel.

. 
TITRE III

De la compétence territoriale

ART. 12. - La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel du défendeur, ou si
le défendeur n'a pas de domicile connu, au tribunal de sa résidence.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix le tribunal du domicile ou de la
résidence de I'un d'eux.

ART. 13. - Toutefois, les actions sont portées :

- En matière immobilière, devant le tribunal de la situation de I'immeuble :

- En matière mixte, soit devant le tribunal de la situation soit devant celui du donricile du
défendeur;

- En matière de succession, devant le tribunal où se trouve la majeure partie des biens du de
cujus ;

- En matière de réparation des dommages causés par un délit ou un quasi-délit, soit devant le
tribunal du domicile du défendeur, soit devant celuidu lieu où le fait dommageable s'est produit;

- En matière de pension alimentaire, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant
celui du domicile de I'ascendant demandeur:



- En matière de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages
ou d'industries, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du lieu où Ia
convention a été contractée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliee dans ce lieu ;

- En matière de frais de justice, devant le tribunal où les frais ont été faits ;

- En matière de société, devant le tribunal du lieu du siège social :

- En matière de faillite, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du failli :

- En toute autre matière commerciale, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit
devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livree, soit devant
celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué ;

- En matière de contrats administratifs, à I'exclusion de ceux relatifs aux travaux publics, devant
le tribunal du lieu où le contrat a été signé ;

- En matière de travaux publics, devant le tribunal du lieu où les travaux publics ont été
exécutés ;

- En matière de dommages pour actes administratifs ayant porté préjudice à des particuliers.
devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ;

- En matière d'imposition de toute nature, devant le tribunal du lieu où I'imposition est due ;

- En matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et envois de
valeur déclarée et colis postaux, devant le tribunal du domicile de I'expéditeur ou devant celui du
domicile du destinataire au choix de la partie la plus diligente :

- En cas d'élection de domicile pour I'exécution d'un acte, soit devant le tribunal du domicile élu,
soit devant celui du domicile réel du défendeur.

ART. 14. - En matière d'assurance, les actions sont portées devant la Cour spéciale de justice. de
quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature
auquel cas le tribunal compétent est celui de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurance contre les accidents de toute nature, I'action peut être portée
devant la Cour spéciale de justice.

ART. 15. - Les demandes en garanties et autres demandes incidentes, les interventions et les
demandes reconventionnelles doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande
principale.

TITRE IV

De I'incompétence, de la litispendance et de la connexité

ART. 16. - Les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence, de litispendance ou de
connexité qu'avant toutes autres exceptions et défenses. Il en est ainsi alors même que les regles
de compétence seraient d'ordre public.

ART. 17. - S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la
matière, Ia partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps, et à peine
d'irrecevabilité, devant quelle juridiction elle demande que I'affaire soit portée.



ART. t8. - L'incompétence à raison de la matière ne peut être prononcee d'office que :

lo Lorsque la loi attribue compétence à la Cour Suprême ou à une juridiction répressive ;

2" Lorsque les dispositions des articles I et 2 ne sont pas respectées et, d'une manière générale,
lorsque les regles de compétences applicables à la cause sont d'ordre public.

L'incompétence territoriale, en matière contentieuse, ne peut jamais être prononcée d'office.

Lorsqu'une juridiction s'est déclarée d'office incompétente, la procédure préwe à l'article 17,
alinéas 5 et 6, est applicable.

ART. 19. - Dans tous les cas prévus à l'article 18, alinéa l, et si la juridiction saisie ne s'est pas
déclarée incompétente, le ministère peut décliner en cours d'instance la compétence de ladite
juridiction.

La procédure prévue à I'article 17, alinéas l, 2, 3,4, 5 et 6, pour I'exception d'incompétence
soulevée par les parties, est alors applicable ou déclinatoire de compétence présentee par Ie
ministère public.

ART. 20. - S'il est prétendu qu'il a été formé précédemment devant une autre juridiction une
demande ayant le même objet ou que la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant
une autre juridiction, il est statué sans délai sur cette exception par le tribunal.

Si une des parties entend s'opposer à la décision rendue sur la litispendance ou la connexité, elle
doit former un contredit au greffe du tribunal, dans les dix jours francs qui suivent le prononcé du
jugement. Ce contredit est notifié à I'autre partie ou à son représentant par les soins du grefiier.

Au cas où le tribunal saisi en second lieu refuse le renvoi, on sursoit à statuer jusqu'à expiration
dudit délai ou, en cas de contredit, jusqu'au règlement de juges. Si un contredit est présenté, il est
notifié sans délai par les soins du greffier à la juridiction précédemment saisie qui sursoit à
statuer.

Le reglement du juge est ordonné par la cour d'appel dans la formation prévue à I'article 28. A cet
effet, Ie dossier de I'affaire contenant les conclusions et notes des parties, ainsi que les copies des
demandes formées devant les différentes juridictions, du jugement statuant sur le renvoi et du
contredit est aussitôt transmis par le président du tribunal au président de la cour d'appel qui
statue dans les conditions prévues à I'article 17, alinea 5, dont les dispositions, sous réserve des
regles fixees par le présent article, sont applicables en matière de litispendance et de connexité.

Dès I'arrêt rendu, le dossier auquel est jointe une copie de la déclaration est renvoyé sans délai par
le greftier en chef de la cour d'appel au président de la juridiction désignée et I'instance est
constituée sur simple acte.

ART. 21. - Les procédures relatives à I'incompétence, à la litispendance et à la connexité sont
soumises à la Cour d'appel.

Si les procedures relatives à I'incompétence, à la litispendance et à la connexité sont soulevees
devant le tribunal regional du District de Nouakchott, le président dudit tribunal sera remplacé
par ordonnance du président de la Cour d'appel.
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LIVRE II
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DEPARTEIVIENTAUX

TITRE PREIVIER

De I'introduction des instances

ART.22. - Le juge départemental est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de
son mandataire, soit par sa comparution accompagnée d'une déclaration dont procès-verbal est
dressé par Ie greffier. Cette déclaration est signée par le demandeur ou, s'il ne sait pas signer,
revêtue de son empreinte digitale.

ART. 23. - Les affaires soumises au juge départemental sont inscrites sur un registre coté et
paraphé à ce destiné, par ordre de réception et de date avec indication du nom des parties.

Ce registre est visé au début de chaque anneejudiciaire par le président du tribunal régional ou du
District de Nouakchon.

ART. 24. - Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer noms, prénoms,
domicile ou résidence du demandeur ou du défendeur et l'énonciation de I'objet de la demande.

ART. 25. - tout mandataire doit justifier de son mandat, soit par un acte écrit, soit par
déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le président du tribunal
départemental.

Ne peuvent ôtre admis comme mandataires des parties :

lo L'individu privé du droit de témoigner en justice ;
2o Celui qui a été condamné, soit pour un crime, vol, abus de confiance. escroqueries,

banqueroute simple ou frauduleuse, soit par application de I'article 371 du Code pénal ;
3o Les avocats radiés par mesure disciplinaire ;
4o Les officiers publics ou ministériels destirués.

Le mandat donné pour représenter une partie dans une instance comporte le droit de faire
appel des jugements rendus dans I'instance, sauf stipulation contraire.

ART. 26. - Le juge départemental convoque par écrit le demandeur et le défendeur à I'audience,
au jour qu'il indique. La convocation écrite mentionne :

l" Les noms, prénoms, professions, domicile ou résidence du demandeur ou du
défendeur;

2" L'objet de la demande ;
3" La juridiction qui doit statuer ;
4o Le jour et I'heure de la companrtion.

ART. 27. - Si le destinataire réside en Mauritanie, la convocation est transmise soit par le
greffier, soit par voie administrative.

S'il reside à l'étranger, la convocation est transmise au nrinistère des Affaires étrangères
ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
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ART. 28. - La convocation est remise valablement soit à personne, soit à domicile entre les mains
des parents, domestiques ou concierge ou à toute autre personne habitant la même demeure.

La résidence, à défaut du domicile en Mauritanie, vaut domicile.

ART. 29. - A la convocation, est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle
date. Ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son
domicile.

Si celui qui reçoit le certificat ne peut ou ne veut pas signer, mention en est faite par
I'agent ou I'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le
certificat et le fait parvenir sans délai au greffe du tribunal.

ART. 30. - Le registre prévu à l'article 23 mentionne la date de la convocation et celle du
jugement.

ART.3l. - Les délais de comparution devant les tribunaux départementaux sont fixés librement
par le juge en fonction de I'urgence de I'affaire et d e l'éloignement du lieu où réside la partie
convoquée.

ART. 32. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge départemental
auquel cas il juge leurdifférend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties I'y autorisent, soit
à charge d'appel, même s'il n'est pas le juge naturel du litige à raison du domicile des parties ou de
la situation de I'objet litigieux.

La déclaration des parties qui demandent jugement est signée par elles, ou mention est
faite qu'elles ne peuvent signer.

TITRE II

Des audiences et des jugements

ART. 33. - Avant toute chose, les président du tribunal départemental peut tenter de concilier les
parties. S'il y'réussit, il établit un procès-verbal de conciliation qui a force exécutoire et qui est
transcrit sur un registre coté et paraphé par le président de la Chambre civile du tribunal régional
et du District de Nouakchott.

ART. 34. - Les juges départenrentaux ne peuvent tenir audience les vendredis et autres jours
fériés, saufles cas urgents.

ART. 35. - Au jour fixé par la convocation, les parties comparaissent en personne ou par leurs
mandataires.

ART. 36. - Les audiences sont publiques. Le président a la police de I'audience.

Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui
est dû à la justice. Sielles y manquent, le président les y rappelle par un avertissement.

Le président peut, en cas de trouble ou de scandale, ordonner I'expulsion tant d'une partie
ou de son mandataire que de toute autre personne présente à I'audience.

7



Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave envers le president du tribunal départemental,
celui-ci en dresse procès-verbal qu'il transmet au Procureur de la République ; il peut condamner
à un emprisonnement de trois jours ou plus.

ART. 37. - Les parties ou leurs mandataires et avocats sont entendus contradictoirement. Le juge
peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

ART. 38. - La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience.

Dans ce dernier cas, le jugement doit être rendu dans le délai d'un mois. Si une mesure
d'instruction est ordonnee, le jugement doit être rendu dans le mois qui suit son accomplissement.

Le juge, s'il le croit nécessaire, se fait remettre les pièces.

ART. 39. - Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas au
jour fixé, la demande est rejetée. Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne
comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut.

ART. 40. - Néanmoins, dans les cas où le juge départemental sait par un moyen quelconque que
le demandeùr ou le défendeur n'a pas été touché par Ia convocation qui lui a été adressée, ou se
trouve empêché de comparaître pour un motif grave, il peut renvo)'er I'affaire à une prochaine
audience et convoquer à nouveau la partie défaillante.

ART. 41. - S'il y a plusieurs défendeurs, et si I'un d'eux ne comparaît ni en personne ni par
mandataire,'le juge entend les parties présentes ou représentées et les renvoie à une prochaine
audience ; il convoque à nouveau la partie défaillante pour le jour fixé.

A ce jour, il est statué par un seul jugement, commun à toutes les parties en cause, qui
n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune d'elles.

ART. 42. - Les jugements sont rendus en audience publique. IIs comportent :

l. I'indication de la juridiction quia statué ;
2. le nom dujuge, des assesseurs et du greffrer;
3. les noms et prénoms des parties ainsi que l'indication de leur comparution ou de leur
convocation regul ière ;
4. I'exposé sommaire de leurs prétentions ;
5. l'énoncé des regles de droit applicables ;
6. la solution du litige.

Ils sont datés, signés du juge qui a rendu la sentence et du greffrer et revêtus du sceau de
la juridiction.

ART. 43. - Les jugemcnts sont transcrits dans I'ordre chronologique sur un registre coté et
paraphé par le président de la juridiction régionale ou du District de Nouakchon.

ART. 44. - Le greffrer déliwe sans frais I'expedition du jugement ou du procès-verbal de
conciliation à tout intéressé qui en fait la demande.

ART. 45. - Les jugements par défaut sont notifrés par les soins du greffrer à la partie défaillante.
La notification d'un jugement est accompagnee d'une expédition de ce jugement. Elle est effectuee
dans les formes préwes par les articles 27,28 et29. L'acte de notification doit indiquer à la
partie défaillante qu'après I'expiration du délai prévu à I'article 83, elle sera déchue du droit de
faire opposition.
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TITRE III

Des mesures d'instruction

ART. 46. - Le juge peut, soit sur la demande des parties ou de I'une d'elles, soit d'offrce,
ordonner, avant de juger I'affaire, une expertise, une visite des lieux, une enquête, une vérifrcation
d'écriture ou toute autre mesure analogue.

Aucune de ces mesures d'instruction n'est obligatoire.

CFIAPITRE PREMIER

Des expertises

ART. 47. - Lorsqu'il y a lieu à expertise, le juge désigne un expert, soit d'office, soit sur les
propositions faites d'accord par les parties.

ART. 48. - Le juge détermine les points sur lesquels doit porter I'expertise et fixe le délai dans
lequel I'expert sera tenu de déposer ou de faire son rapport.

ART. 49. - Le rapport de l'expert peut être oral ou écrit. Le rapport oral de I'expert est fait à
I'audience. Le rapport écrit est déposé au greffe du tribunal.

ART. 50. - Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est
désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne le remplit pas dans le
délai imparti, peut être remplacé.

ART. 5L. -La partie qui veut récuscr un expert nommé d'office par le juge est tenue de le faire
sans délai.

La récusation ne peut être admise par le juge que pour cause de proche parenté ou pour
tout autre motif grave.

ART. 52, - Les parties doivent être avisées par I'expert des jours et heures auxquels il sera
procédé à l'expertise.

L'expert relate dans son rapport les dires et observations des parties.

ART. 53. - En aucun cas le juge n'est obligé de suivre I'avis de I'expert.

CHAPITRE II

Des visites des lieux

ART. 54. - Quand un juge ordonne, soit d'offrce soit sur la demande des parties, une visite des
lieux, il fixe le jour et I'heure auxquels il y sera procédé en présence des parties.

ART. 55. - Si I'objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge. il ordonne
qu'un expert fera la visite avec lui et donnera son avis.

ART. 56. - Le juge peut en outre entendre au cours de sa visite les personnes qu'il désigne et faire
en leur présence les opérations qu'il juge utiles.
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ART. 57. - Il est dressé procès-verbal de la visite des lieux, ce procès-verbal est signé par Ie juge
et le greffier.

CHAPITRE III

Des enquêtes

ART. 58. - L'enquête peut être ordonnee sur les faits de nature à être constatés par témoins et
dont la vérification paraît admissible et utile à I'instruction de I'affaire.

ART. 59. - Lorsqu'il ordonne une enquête, le juge indique les faits sur lesquels elle doit porter, le
jour et l'heure de I'audience où il doit 1' être procédé. Il invite les parties à se présenter et à se
présenter leurs témoins aux jour et heure fixés.

ART. 60. - Le juge peut également ordonner qu'il se transportera sur les lieux et v entendra les
témoins.

ART.6l. - Les parties peuvent soit amener directement leurs témoins, soit les faire convoquer
par le juge dans les formes prévues par les articles 26 et suivants.

ART. 62. - Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en I'absence des parties.

Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et
demeure, s'il est parent ou allié des parties et à quel degré, s'il est domestique ou serviteur de I'une
d'elles.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.

ART. 63. - Si un témoin défaillant justifie qu'il est dans I'impossibilité de se présenter au jour
fixé, lejuge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Si Ie témoin réside hors du ressort. il peut être procédé par commission rogatoire.

ART. 64. - En cas de reproches proposés contre un témoin, il est statué immédiatement.

Les témoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de témoigner, soit
pour cause de proche parenté ou pour tout autre motifgrave.

ART. 65. - Les reproches sont proposés après la déposition du témoin ; si les reproches sont
admis, la déposition est annulee.

ART. 66. - Le témoin fait sa déposition soit oralement, soit par écrit dans les conditions prévues
par la loi musulmane.

Le juge peut, soit d'offrce soit par la réquisition des parties ou de I'une d'elles, faire au
témoin les interpellations qu'il croit convenables pour éclairer sa déposition.

ART. 67. - La partie ne peut intenompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune
interpellation directe.

ART. 68. - Le greffier dresse procès-verbal de I'audition des témoins. Ce procès-verbal est signé
par lejuge et annexe au jugement.
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CHAPITRE TV

Des vérifi cations d'écritures

ART. 69. - Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature, à elle attribuées, ou déclare ne pas
reconnaître celles anribuées à un tiers, Ie juge peut passer outre s'il estime que le moyen est
purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige en se basant sur des présomptions et
non sur sa connaissance personnelle.

En cas contraire, il ordonne qu'il sera procédé à une vérification d'écritures tant par
témoins et, s'il y a lieu, par expert.

Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications
d'écritures.

ART. 70. - Quand I'une des parties prétend qu'une pièce produite est fausse ou falsifiée, le juge
peut passer outre, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. En cas
contraire, il invite la partie qui I'a produite à déclarer si elle entend s'en servir ; si la partie décide
qu'elle n'entend pas se servir ou ne fait de déclaration, la pièce est rejetée.

Soit la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce le juge sursoit à staruer au
jugement de la demande principale et renvoie les parties devant le tribunal compétent.

Il fixe le délai dans lequel ce tribunal doit être saisi par la partie la plus diligente.

S'il n'est pas justifié de diligence dans ce délai, le juge peut, après son expiration, passer
outre au jugement de I'affaire.

TITRE IV

Des incidents, de I'intervention
Des reprises d'instance, du désistement

ART. 71. - Si I'une des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout
autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées par les articles 26
et suivants.

Délai suffisant est accordé au tiers en calrse, pour comparaître à I'audience. Il est procédé
de même quand le garant mis en cause en appelle un autre en sous-garantie.

ART. 72. - Le garant est tenu d'intervenir et, faute par lui de comparaître, il est statué par défaut
à son égard, mais le garant ne prend le fait et cause du garanti que sur sa déclaration.

Les jugements rendus contre le garant qui a pris le fait et cause du garanti sont
exécutoires contre le garanti en cas d'insolvabilité du garant.

ART. 73. - Toute demande de mise en cause doit être formée, toute exception dilatoire doit être
proposée à la première audience et avant toute défense au fond.

ART. 74. - Les demandes en interventions sont admises de la part de ceux qui en ont intérêt au
litige engage.
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ART. 75. - En cas d'appel d'un tiers en cause, le juge peut, soit staruer séparément sur la
demande principale, si elle est en état d'être jugee, soit la renvo)'er pour statuer conjointement sur
cette demande et sur celle d'appel en cause.

ART. 76. - L'intervention et les autres demandes incidentes ne peuvent retarder le jugernent de la
demande principale, quand celle-ci est en état d'être jugee.

ART. 77. - Le décès ou le changement d'état des parties ne peut retarder le jugement d'une
affaire, si celle-ci est en état d'être jugée.

ART. 78. - Quand une affaire n'est pas en état d'être jugée, le juge, dès que le décès ou le
changement d'état d'une des parties est à sa connaissance, invite, verbalement ou par un avis
adressé dans les conditions prénres aux articles 26 et suivants, ceux qui ont qualité pour
reprendre I'instance à effectuer cette reprise,

ART. 79. - Faute par ceux qui ont été ainsi avertis d'avoir repris I'instance dans le délai frxé, il est
passé outre au jugement de I'affaire.

ART. 80. - Les reprises d'instance ont lieu dans les formes prévues à I'article 22 pour
l'introduction des instances.

ART. 81. - A défaut d'une déclaration expresse, I'instance est tenue pour reprise avec ceux qui
ont qualité pour reprendre, par leur comparution à I'audience où I'affaire est appelée.

ART. 82. - Le désistemcnt peut être fait par acte écrit au procès-verbal de déclaration
mentionnant la demande dont la partie se désiste.

TITRE V

De I 'apposit ion

ART. 83. - Les jugements par défaut des tribunaux peuvent être attaqués par voie d'opposition
dans Ie délai de huit jours à dater de la notification qui est faite conformément à I'article.

ART. 84. - L'opposition, formée selon les règles prér'ues pour I'introduction des instances et de la
convocation à I'audience du demandeur originaire, est faite suivant les règles établies par les
articles 26 et suivants. 

.

ART. 85. - L'opposition suspend I'exécution du jugement.

ART. 86. - La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas reçue
à former une nouvelle opposition, sauf si ce nouveau défaut est inrputable à un cas de force
majeure dûment prouvé.

LIVRE III - DE LA PROCEDI.JRE DEVANT LES JI'RIDICTIONS REGIONALES
ET DU DISTRICT DE NOUAKCHOTT

TITRE PREMIER

ART. 87. - Le président du tribunal ou de la Chambre est saisi, soit par requête écrite et signée
du demandeur ou de son mandataire, soit par sa comparution accompagnée d'une déclaration,
dont procès-verbal est dressé par le grefiier.
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En matière administrative, les recours formés par les ministres doivent être signés par le ministre
ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

ART. 88. - Les affaires soumises au juge de la juridiction regionale sont inscrites sur un registre
coté et paraphé à ce destiné, par ordre de réception et date avec indication du nom des parties.

Ce registre est visé au début de chaque annéejudiciaire par le président du tribunal régional ou du
District de Nouakchott.

ART. 89. - Les registres ou procès-verbaux de déclarations doivent indiquer les noms, prénoms,
qualité ou profession, domiciles ou résidences du demandeur et du défendeur ainsi que
l'énonciation sommaire de I'objet et des moyens de la demande. S'il s'agit d'une société, les
requêtes ou procès-verbaux de déclarations doivent indiquer la dénomination sociale. la nature et
le siège de la société.

En matière administrative, le demandeur doit joindre à sa requête ou à sa déclaration une copie de
la décision critiquee ou, dans le cas prévu à I'article 103, alinéa 3, la pièce quijustifie de la date
du dépôt de la déclaration adressée à I'administration.

ART.89 bis. - Le juge peut, indépendamment des dispositions de l'article 120, r'erbalement ou
par avis du greffier adressé par lettre recommandée, inviter le demandeur à consigner au greffe de
la juridiction la somme destinee à garantir le paiement des frais.

La liquidation de ces frais s'effectue conformément aux dispositions des articles 182 et suivants.

A défaut de consignation et hormis les cas d'assistance judiciaire, le juge peut autoriser le
demandeur à faire garantir le paiement de frais par caution personnelle qui s'engage solidairement
par acte dressé au greffe de la juridiction.

ART. 90. - Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au
lieu où siège la juridiction. Toute convocation adressée à une partie non encore appelée en cause
contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection.

A défaut de cette élection, toute convocation, toute notification, même celle du jugement définitif.
est valablement faite au greffe de la juridiction.

La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci.

Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même un domicile réel ou élu dans le
ressort.

ART. 91. - Tout mandataire doit justifier de son mandat, soit par un acte écrit. soit par
déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le tribunal.

Ne peuvent être admis comme mandataire des parties :

1. L'individu entièrement privé du droit de témoigner en justice ;
2. Celui qui a été condamné, soit pour crime, vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute
simple ou frauduleuse, soit par application de I'article 371 du Code pénal ;
3. Les avocats radiés par mesure disciplinaire ;
4. Les officiers publics ou rninistériels destitués.

Le mandat donné pour représenter une partie dans une instance comporte le droit de faire appel
des jugements rendus dans I'instance, sauf stipulation contraire.

13



Les actions intéressant I'Etat ou les collectivités publiqqes sont soutenues par le ministre ou par Ie
representant légal de cette collectivité publique ou par un fonctionnaire désigné par ces autorités
et ayant reçu délégation régulière à cet effet.

ART. 92. - Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation.

Néanmoins, dans toutes les affaires, les parties peuvent, d'accord, comparaître volontairement
aux fins de conciliation devant le juge compétent. Le demandeur a également la faculté de faire
convoquer le défendeur en conciliation.

Lejuge saisi peut, en tout état de la procédure, tenter Ia conciliation des parties qui pourront être
assistées de leurs avocats.

ART. 93. - S'il y a conciliation, le juge, assisté du greffrer, dresse procès-verbal des conditions de
I'arrangement.

Ce procès-verbal est signé par les deux parties si elles le savent et Ie peuvent, sinon mention en
est faite. Il fait preuve jusqu'à inscription de faux vis-à-vis de tous et de sa date et des
déclarations qui y sont relatées. Les conventions dei parties inscrites au procès-verbal ont force
exécutoire et comportent hypothèquejudiciaire. Ce procès-verbal est déposé au greffe.

ART. 94. - Quand il n'y pas lieu à conciliation, le président de Chambre convoque
immédiatement par écrit toutes les parties en cause à I'audience, au jour qu'il indique. La
convocation écrite mentionne :

l. Les noms, prénoms usuels, professions,
défendeur ;
2. L'objet de la demande ;
3. La juridiction qui doit statuer ;
4. Le jour et lheure de la comparution ;
5. L'avis d'avoir à faire, s'il y a lieu, élection de domicile au lieu du siège du tribunal.

ART. 95. - Si le destinataire réside en Mauritanie, la convocation est transmise, soit par le
greffier ou I'un des agents du greffe, soit par la poste sous pli spécial de notification judiciaire,
assujettie aux mêmes taxes que les plis recommandés, soit parla voie administrative. S'il réside à
l'étranger, la convocation est transmise au ministère des Affaires étrangères ou à toute autorité
déterminée par les conventions diplomatiques.

ART. 96. - La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les
mains des parents, domestiques ou concierge ou de toute autre personne habitant la même
demeure.

La résidence, à défaut de dornicile en Mauritanie, vaut domicile.

La convocation doit être remise sous enveloppe fermée, ne portant que les nom, prénom usuel et
demeure de la partie, le sceau du tribunal et la date de la notification suivie de la signature de
I'agent.

ART. 97. - A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle
date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son
domicile. Si celui qui reçoit le certificat ne peut ou ne veut signer, mention en est faite par I'agent
ou I'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat
a le fait parvenir sans délai au greffe du tribunal.

domiciles ou résidences du demandeur et du

14



ART. 98. - Si la remise de la convocation ne peut être effectuee, soit que la partie n'ait pas été
rencontrée, ni personne pour elle à son domicile ou à sa résidence, soit que la partie ou les
personnes ayant qualité pour recevoir pour elle la convôcation I'aient refusee, mention en est faite
iur le certificat.Laconvocation est alàrs renvoyée soit par la poste, soit, dans le cas contraire, à
I'autorité administrative du lieu qui devra le faire parvenir à la partie.

La convocation est considérée comme valablement notifrée dans le premier cas quinze jours, et
dans le second cas un mois après son envoi. Ces délais sont réduits à deux jours si I'envoi a été
nécessité par un refus de recevoir la convocation.

Le juge peut d'ailleurs, suivant les circonstances, soit proroger les délais cidessus prérms, soit
ordonner, avant de statuer par défaut à l'égard d'une partie, que celle-ci sera avisée de la
procédure au moyen d'une insertion faite dans trois journaux au plus.

ART. 99. - Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, cette
demière es considérée comme se trouvant dans la situation de l'absent pour une longue durée, elle
estjugee par défaut.

ART. 100. - Le registre prévu à I'article 88 mentionne la date de Ia convocation et celle du
jugement.

ART. l0l. - Les délais ordinaires de comparution devant les juridictions régionales sont :

l. de trois jours lorsque celui qui est convoqué demeure au siège du tribunal saisi :
2. de quinze jours lorsqu'il demeure dans les régions du tribunal saisi :
3. d'un mois lorsqu'il demeure dans les autres régions de la République islamique de Mauritanie ;
4. de deux mois lorsqu'il demeure dans un des Etats issus de I'ancienne fedération de I'A.O.F. :
5. de trois mois lorsqu'il demeure dans un des Etats de I'ancienne fédération de I'4.E.F., du
Cameroun, du Togo, du Maroc, de la Tunisie, en Algérie et en France ;
6. de quatre mois lorsqu'il demeure dans les autres pays du continent européen et dans les îles
d'Europe;
7. de cinq mois lorsqu'il demeure dans les autres pays de I'océan Atlantique ;
8. de six mois lorsqu'il demeure dans tous les autres pa1's situés entre les détroits de Malacca et
de la Sonde et le cap de Bonne-Espérance ;
9. de sept mois lorsqu'il demeure dans le reste du monde.

Tous les délais ci-dessus sont francs.

ART. 102. - Les délais prévus à I'article précédent peuvent être abrogés par ordonnance motivée
du juge en cas d'urgence et sur justification qui lui est faite de la rapidité et de la sûreté des
communications.

ART. 103. - En matière administrative, la juridiction régionale (Chambre mixte) ne peut être
saisie que par voie de recours formé contre une décision explicite ou implicite d'une autorité
administrative.

La requête introductive d'instance n'est recevable que dans un délai de deux mois qui court à dater
de la notification ou de la publication de la décision critiquée. Si le demandeur réside hors de la
Mauritanie,le délai de deux mois est remplacé par les délais prévus à I'article l0l, 5" '6" -7" '

80 et 0o.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par I'autorité compétente vaut décision de rejet. Le
recours contre cette décision implicite est ouveft à compter de I'espiration du délai de quatre mois
susvisé. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de
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deux mois à compter du jour de I'expiration de la période de quatre mois susvisés, délai remplacé,
le cas échéant, conformément aux dispositions de I'alin# précedent.

Neanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à
nouveau qourir le délai du pourvoi.

TITRE I
I

De Ia communîcatîon au mînîstère publîc

ART. 104. - Doivent être communiquées au Procureur de la République :

l. Les affaires concemant I'ordre public, I'Etat, Ie domaine, les communes, les établissements
publics,les habous;
2. Les affaires concernant les immeubles immatriculés ou a)'ant fait I'objet d'un titre de
concession ;
3. Les causes des mineurs et généralement toutes celles où I'une des parties est défendue par un
tuteur ou un curateur ;
4. Les affaires intéressant les personnes présumées absentes :
5. Les affaires relatives à l'état des personnes et aux tutelles ;
6. Les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d'attribution ;
7. Les reglements de juges, les récusations, les renvois et les prises à partie :
8. Les affaires d'assistance judiciaire ;
9. Les procédures de faux.

Toutefois, dans les juridictions regionales, seules les affaires prérnies aux I et 7 de I'alinéa
précedent sont obligatoirement communiquées au Procureur de la République.

Les causes énumérées au présent article sont communiquées au Procureur de la République cinq
jours au mois avant I'audience par les soins du greffier.

ART. 105. - Le Procureur de la République peut prendre communication de toutes les causes
dans lesquelles il croit sont intervention nécessaire. Les juridictions régionales peuvent ordonner
d'office cette communication.

TITRE III

Des audiences et des jugements

ART. 106. - Au jour fixé par la convocation, les parties comparaissent en personne ou par leur
mandataire. Le dépôt des conclusions écrites sur le bureau du tribunal vaut comparution.

ART. 107. - Les audiences sont publiques. Le juge a la police de I'audience.

Les parties sont tenus de s'expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la
justice. Si elles y manquent, le juge les y rappelle d'abord par un avertissement ; en cas de
récidive elles peuvent être condamnées à une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux jours.
Le jour peut toujours, en cas de trouble ou scandale, ordonner I'expulsion tant d'une partie ou de
son mandataire que de toute autre personne présente à I'audience.

Dans le cas d'insulte ou d'irrévérencegrave envers le juge, celui-ci en dresse un procès-verbal. Il
peut condamner à un emprisonnement des 6 jours au plus.

Les jugements, dans les cas prévus au présent article, sont exécutés par provision.
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ART. 108. - Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires seraient tenue
par des avocats, le juge peut prononcer, par jugement séparé, les peines disciplinaires de
I'avertissement, de la réprimande, de la suspension pendant trois mois au plus, sans préjudice de
I'application, s'il y a lieu, des peines disciplinaires plus graves prévues par les textes régissant la
profession d'avocat.

ART. 109. - Les parties ou leurs mandataires et avocats sont entendus contradictoirement.

Le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties. Dans le cas où une
administration publique est en cause, celle-ci est tenue de se faire représenter à la comparution
par un de ses agents, s'il en est ainsi ordonné.

ART. 110. - Après dépôt ou audition, s'il y a lieu, des conclusions écrites ou orales du ministère
public, la cause est jugée sur-le-champ ou mise en déliberation renvol'ée à une prochaine
audience. Dans ce dernier cas, le jugement doit être rendu dans le délai de vingt jours.

Si une mesure d'instruction est ordonnée, le jugement doit être rendu dans les vingt jours, qui
suivent son accomplissement. Le juge, s'il le croit nécessaire, se fait remettre les pièces.

ART. lll. - Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas au
jour fixé, la demande est rejetée, sauf si le défendeur s'y oppose, auquel cas il est statué par
défaut réputé contradictoire.

Si le défendeur ou son mandataire, regulièrement convoqué, ne comparaît pas au jour fixé; it est
statué par défaut.

ART. 112. - Néanmoins, dans le cas où le juge sait par un mo!'en quelconque que le demandeur
ou le défendeur n'a pas été touché par la convocation qui lui a été adressée, ou se trouve empêché
de comparaître pour un motif grave, il peut renvo)'er I'affaire à une prochaine audience et
convoquer à nouveau la partie défaillante.

ART. 113. - S'il y a plusieurs défendeurs et si I'un d'eux ne comparaît ni en personne, ni par
mandataire, le juge entend les parties présentes ou représentees et les renvoie à une prochaine
audience, il convoque à nouveau la partie défaillante pour le jour fixé.

A ce jour, il est statué par un seul jugement, commun à toutes les parties en cause, qui n'est
susceptible d'opposition de la partie d'aucune d'elles.

En cas de pluralité de défendeurs, ces demiers peuvent désigner l'un d'entre eux pour les
représenter tous.

ART. I14. - Les jugements sont rendus en audience publique. Ils component obligatoirement :

lo L'indication de la juridiction qui a statué ;
2" Le nom dujuge et du greffier;
3" Les noms et prénonrs des parties ainsi que I'indication de leur comparution ou de leur
convocation regul ière ;
4" Les conclusions des parties et l'anal1'5e sommaire de leurs mo)'ens ;
5" La mention, s'il y a lieu, de I'audition du ministère public ou de ses conclusions ;
6" Le vu des pièces et des dispositions législatives dont ils font application ;
7" La solution du litige.

Ils sont motivés, dates et signés du juge et du greffier.
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ART. I15. - La minute du jugement est conservée au greffe pour chaque affaire.

ART. 116. - L'exécution provisoire, nonobstant oppôsition et appel, doit être ordonnée sans
caution, s'il y a lieu titre authentique, promesses reconnues ou condanmation précedente dont il
n'y a point eu appel.

L'exécution provisoire peut toujours être ordonnée avec ou sans caution, si elle est demandée et
seulement pour le cas d'urgence ou de péril en la cause.

ART. I 17. - L'expedition de tout jugement avant dire droit ou définitif est délivrée par le greffrer,
dès qu'il en est requis par les parties en cause. Toute expédition contient la reproduction intégrale
du jugement.

ART. I18. - La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition de ce jugement, elle
est transmise et remise dans les conditions fixées aux articles 93 et suivants. En cas de jugement
par défaut, I'acte de notification doit indiquer à la partie défaillante qu'après I'expiration du délai
prévu à I'article 93, elle sera déchue du droit de faire opposition.

TITRE IV

Des mesures d'instruction

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ART. ll9. - Le juge peut, à la demande des parties ou de I'une d'elles, avant de faire droit au
fond, ordonner une expertise, une visite des lieux, une enquête, une ïérification des écritures ou
toutes autres mesures analogues. Aucune de ces mesures d'instruction n'est obligatoire.

ART. 120. - Le juge peut, verbalement ou par avis du greffier adressé par lenre recommandée,
inviter, soit la partie qui a demandé I'une des mesures d'instruction prevues à I'article précédent.
soit les parties, si elles ont été d'accord pour demander la mesure d'instruction, à consigner le
montant à titre d'avance pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite.

Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre du
jugement èt la demande devant donner lieu à la mesure d'instnrction prescrite peut être jugée.

ART. 121. - L'emploi des avances est fait par le greffier sous la surveillance du juge. L'avance
des vacations et frais des experts et des témoins ne peut en aucun cas être faite directement par
les parties ou experts ou témoins.

ART. 122. - Les dispositions de I'article précédent sont applicables aux vacations et frais des
interprètes.

CHAPITRE II

DES EXPERTISES

ART. 123. - Quand le juge ordonne une expertise, il détermine dans sa décision les points sur
lesquels elle doit porter.
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ART. 124. - L'expertise est faite par un expert nommé par le juge, soit d'oftice, soit sur les
propositions faites d'accord par les parties.

ART. 125. - Le jugement qui ordonne I'expertise fixe le délai dans lequel I'expert sera tenu de
déposer ou faire son rapport et le jour de I'audience où les débats seront continués après le
rapport de I'expert.

ART. 126. - L'expert qui ne figure pas sur Ia liste des experts ofiiciels prête serment par écrit,
soit devant I'autorité désignée pour le recevoir par jugement qui ordonne I'expertise, à moins qu'il
n'en ait été dispensé du consentement des parties.

ART. 127. - Le rapport est écrit, il est déposé au greffe du tribunal, communication en est donnee
aux parties avant que I'affaire soit appelee.

Le juge peut toujours fait comparaître I'expert à I'audience ou en chambre de conseil pour donner
des explications complémentaires.

L'état des vacations et de frais de I'expertise est joint au rapport.

ART. 128. - Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est
designé un autre à sa place par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ou celui qui ne fait p:rs ou ne
dçose pas son rapport dans le délai fixé par le juge peut être condamné à tous frais frustratoires
et même à des dommages-intérêts s'il y a lieu ; I'expert est alors remplacé à moins qu'il n'invoque
une excuse valable.-

ART. 129. = La partie qui a des moyens de récusation à proposer contre I'expert nommé d'offtce
par le juge est tenu de le faire, dans les trois jours de la nomination, par un acte signé d'elle ou de
son mandataire et contenant les causes de récusation. Il est statué sans délai sur la récusation par
le jugement exécutoire nonobstant appel.

ART. 130. - Les parties doivent être avisées par I'expert des jours et heures auxquels il sera
procedé à I'expertise. Cet avis leur est adressé quatre jours au moins à I'avance, par lettre
recommandée, soit à leur domicile reel ou résidence, soit à leur domicile élu.

L'expert consigne dans son rapport les dires et observations des parties.

ART. 13l. - Si le juge ne trouve pas dans le rapport d'expert des éclaircissements suffisants, il
peut ordonner une nouvelle expertise dans les conditions fixées aux articles 123 et suivants ou
prescrire toute autre mesure d'instruction.

En aucun cas, le juge n'est obligé de suivre I'avis de I'expert.

ART. 132. - Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite par un
interprète, I'expert est tenu de choisir I'interprète parmi les interprètes officiels ou d'en référer au
juge.

CHAPITRE III

DES VISITES DES LOCAUX

ART. 133. - Quand le juge ordonne, soit d'offrce, soit sur la demande des parties, une visite des
Iieux, il fixe dans son jugement le jour et I'heure auxquels il y sera procédé en présence des
parties.
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ART. 134. - Si I'objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il
ordonne qu'un expert qu'il nomme sur le même jugemènt fera la visite avec lui et donnera son
avis.

ART. 135. - Le juge peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu'il désigne et
faire en leur présence les opérations qu'iljuge utiles.

ART. 136. - Il est dressé procès-verbal de la visite des lieux. Le procès-verbal est signé par Ie
juge et Ie greffier.

ART. 137. - Les frais de la visite des lieux sont compris dans les dépenses de I'instance.

CHAPITRE IV

DES ENQUÊTBS

ART. 138. - L'enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoins et
dont la vérification paraît admissible et utile à I'instruction de I'affaire.

ART. 139. - Le jugement qui ordonne I'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le
jour et I'heure de I'audience où il doit y être procédé. II contient invitation aux parties d'avoir à se
présenter et à présenter leurs ténroins aux jour et heure fixés, ou à faire connaître au greffrer,
dans le délai de trois jours- les témoins qu'elles désirent faire entendre.

ART. 140. - Le juge peut également ordonner qu'il se transportera sur les liéux et v entendra les
témoins.

ART. l4l. - Les parties peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit
les faire citer par le greffier dans les conditions prérnres aux articles 95 et suivants.

ART. 142. - Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de
I'une des parties ou leurs conjoints.

Toutes les personnes sont admises comme témoins, à I'exception de celles que la loi ou des
décisions judiciaires auraient déclarées incapables de témoigner en justice.

ART. 143. - Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en I'absence des parties.

Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare son nom, prénom, profession, âge et demeure, s'il
est parent ou allié des parties et à quel degré, s'il est domestique de l'une d'elles. Il fait, à peine de
nullité, le serment de dire la vérité.

Les individus qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité civile ne sont pas admis à prêter serment et
ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements. Les témoins peuvent être entendus de
nouveau et confrontés les uns avec les autres.

ART. 144. - Le délai imparti aux témoins pour comparaître est d'au moins un jour entre la remise
de la convocation et le jour de la comparution. Ce délai est augmenté d'un jour par deur
myriamètres à raison de la distance entre le lieu où se trouve le témoin et celui de sa comparution.

Les témoins défaillants peuvent être condamnés par jugement exécutoire, nonobstant opposition
ou appel, à une amende qui ne peut exceder mille ouguiya.
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Le demandeur, dont les témoins ont refusé de se présenter devant le juge, pour fournir à leur
témoignage, peut les assigner en domnrages-intérêts si son débouté est dû à leur refus de
témoigner.

Néanmoins, en cas d'excuses valables, le témoin peut, après sa déposition, être déchargé des
condamnations prononcées contre lui.

ART. 145. - Si le témoin justifie qu'il est dans I'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge
peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition. Si le témoin réside hors
du ressort, il est procedé par commission rogatoire.

ART. 146. - En cas de reproches proposés contre un témoin, il y est statué immédiatement ; le
jugement n'est pas susceptible d'appel.

Les ternoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de témoigner, soit pour cause
de proche parenté ou pour tout autre motif grave.

ART. 147. - Les reproches sont proposés après la déposition du témoin. Si le reproche est admis,
la déposition est annulée.

ART. 148. - Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit, à moins
que le document ne soit écrit de sa main.

Le juge peut, soit d'offrce soit sur la réquisition des parties ou de I'une d'elles, faire au témoin les
interpellations qu'il croit convenables pour éclaircir sa déposition.

ART. 149. - La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune
interyellation directe. Lecture est donnée à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou
mention est faite qu'il ne sait, ni peuto ou ne veut signer.

ART. 150. - La partie, qui fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait supporte, dans
tous les cas, les frais des autres dépositions sur ce fait.

ART. 15l. - Le grefiier dresse procès-verbal de I'audition des témoins. Ce procès-verbal est signé
par le juge et annexé à la minute du jugement.

Ce procès-verbal contient l'énoncé des jour, lieu et heure de I'enquête, mentionne I'absence ou la
présence des parties, les noms, professions et demeures des témoins, leur serment, leur
déclaration s'ils sont parent, alliés, domestiques des parties, les reproches proposés, les
dépositions, la mention de la lecture qui en a été faite aux témoins.

ART. 152. - Le juge statue immédiatement après l'enquête ou renvoie I'affaire à une prochaine
audience. Dans ce demier cas, le procès-verbal d'enquête, s'il en a été dressé un- est communiqué
aux parties avant que I'affaire soit appelée.

CHAPITRE V

DES VERIFICATIONS D'ECRITURES

ART. 153. - I-orsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas
reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s'il estime que le moyen est
purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige et si aucune demande de vérifications
d'écritures ne lui est présentée par requête écrite.
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En cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il sera procedé à une vérification d'écritures,
tant par titres que par témoins, et s'il y a lieu par expert.

Les regles établis pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d'écritures.

ART. 154. - Les pièces ci-dessous peuvent être admises à titre de pièces de comparaison :

- les signatures apposees sur des actes authentiques ;
- les écritures et signatures reconnues précédemment ;
- la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphees par lejuge.

ART. 155. - S'il est prouvé par la vérification d'écritures que la pièce est écrite ou signée par
celui qui I'a déniee, il est passible d'une amende de 400 à 4.000 ouguil'a ou d'un emprisonnement
de deux à sept jours, sans préjudice des dommages-intérêts et dépens.

CHAPITRE VI

DE LA DEMANDE INCIDENTE D'INSCRIPTION EN FAUX

ART. 156. - Toute demande incidente d'inscription en faux contre une pièce produite doit être
formulee et communiquée suivant les regles établies pour I'introduction des instances.

ART. 157. - Le tribunal fixe le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux
dewa déclarer si elle entend s'en seryir.

Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce
est rejetee ; si la partie déclare qu'elle entend se servir de la piece, le tribunal peut, soit surseoir à
statuer sur I'instance principale jusqu'après le jugement de fau\ soit passer outre au jugement du
fond" s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguee de faux.

ART. 158. - Dans le premier des cas préws à I'article précédent, comme en cas de renvoi
ordonné par le juge départemental par application de I'article 70, alinéa 2, il est procédé devant le
juge regional ou du District de Nouakchott à I'instruction de la demande incidente d'inscription en
faux.

ART. 159. - Le juge invite la partie qui entend se servir de la pièce arguée de faux à la remettre
au greffe du tribunal dans le délai de trois jours. Faute par ceûe partie d'effectuer la remise de la
pièce dans ce délai, il est procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de la
pièce.

ART. 160. - Si la pièce arguee de faux est en minute dans un dépôt public, le juge ordonne au
dépositaire public d'effectuer la remise de cette minute au greffe du tribunal.

ART. 16l. - Dans les huit jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux, et, s'il y a lieu,
de la minute, le juge dresse procès-verbal de l'état de la pièce arguée de faux et de la nrinute, les
parties ayant été dûment appelees à assister à la redaction de ce procès-verbal.

Le juge peut, suivant l'exigence des cas, ordonner qu'il sera dressé d'abord procès-verbal de l'état
de I'expédition, sans attendre I'apport de la minute, de l'état de laquelle il est alors dressé procès-
verbal séparément.
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Le procès-verbal contient mention de description des ratures, surcharges, interlignes et autres
circonstances du même genre ; il est paraphé par le juge, le magistrat du ministère public, s'il 1' 4
lieu, et par les parties présentes ou leurs mandataires. 

-

ART. 162. - Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé, pour
I'administration de la preuve du faux, comme en matière de vérification d'écritures. Il est ensuite
statué part jugement. Le demandeur qui succombe est passible d'une amende de 400 à 4.000
ouguiya sans préjudice des dommages-intérêts et des poursuites pénales.

ART. 163. - Lorsque le jugement, en statuant sur I'inscription de faux, ordonne, soit la
suppression, la lacération ou Ia radiation en tout ou en partie, soit la réformation ou la
rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis à I'exécution de ce chef du jugement tant
que le condamné est dans le délai de se pourvoir en appel, en rétractation ou en cassation, ou qu'il
n'aura pas formellement acquiescé au jugement.

ART. 164. - Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également
sursis à I'exécution de ce chef du jugement, dans les cas spécifiés à I'article précédent, à moins
qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des particuliers ou dépositaires publics intéressés.

ART. 165. - Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe du tribunal, il n'en
peut être déliwé aucune expédition, si ce n'est en vertu d'un jugement du tribunal.

ART. 166. - Si, indépendamment de la demande incidente d'inscription en faux, la juridiction
répressive est saisie par voie principale, il est sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugement
du faux.

TITRE V

Des incidents, de I ' intervention des reprises d' instance, du désistement

ART 167. - Si le défendeur demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout
autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixees par les articles 95
et suivants.

Délai suffrsant est accordé au tiers appelé en cause, en raison des circonstances de I'affaire et de
son domicile ou résidence, pour comparaître à I'audience.

ART. 168. - Il est procédé de même quand le garant mis en cause en appelle un autre en sous-
garantie.

ART. 169. - Le garant est tenu d'intervenir et, faute par lui de comparaître, il est statué par
défaut à son égard, mais le garant ne prend le fait et cause du garanti que sur sa déclaration.

Lesjugements rendus contre le garant qui a pris le fait et cause du garanti sont exécutoires contre
le garanti, en cas d'insolvabilité du garant.

ART. 170. - Quand un défendeur est appelé devant le tribunal, en sa qualité d'héritier d'une
personne décedée ou de conjoint survivant, un délai suftisant pour présenter sa défense au fond
lui est, sur sa demande, accordée par lejuge, en tenant compte des circonstances de la cause.

ART. 171. - Toute demande de mise en cause doit être formée, toute exception dilatoire doit être
proposée à la première audience et avant toute défense au fond.
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ART. 172. - Les demandes en intervention sont admises de la part de ceux qui ont intérêt au litige
engagé.

ART. 173. - En cas d'appel d'un tiers en cause, le juge peut, soit statuer séparément sur la
demande principale, si elle est en état d'être jugée, soit la renvoyer pour statuer conjointement sur
cette demande et sur celle d'appel en cause.

ART. 174. - Dans tous les cas où le juge sursoit à statuer en renvoyant les parties devant un autre
tribunal pour la solution d'une question préjudiciable, il frxe le délai dans lequel le tribunal doit
être saisi par la partie la plus diligente.

S'il n'est pas justifié de diligence faite dans ce délai, le juge peut, après son expiration, passer
outre au jugement de I'affaire.

ART. 175. - L'intervention et les autres demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la
demande principale quand celle-ci est en état d'être jugée.

ART. 176. - Le décès ou le changement d'état des parties ne peut retarder le jugement d'une
affaire si celle-ci est en état d'être jugée.

ART. 177. - Quand une affaire n'est pas en état d'être jugee, le juge, dès que le décès ou le
changement d'état d'une des parties est porté à la connaissance, invite verbalement par un avis
adressé dans les conditions préwes aux articles 95 et suivants ceux qui ont qualité pour reprendre
I'instance à effectuer cette reprise

ART. 178. - Faute par ceux qui ont été ainsi avertis d'avoir repris I'instance dans le délai fixé, il
est passé outre au jugement de I'affaire.

ART. 179- - Les reprises d'instance ont lieu dans les formes prévues pour I'introduction des
instances.

ART. 180. - A défaut d'une déclaration expresse, I'instance est tenue pour reprise avec ceux qui
ont qualité pour la reprendre, par leur comparution à I'audience où I'affaire est appelée.

ART. l8l. - Le désistement peut être fait par acte écrit ou procès-verbal de déclaration
mentionnant la demande dont la partie se désiste. Il en est donné acte au jugement sans qu'il soit
besoin de le communiquer aux autres parties en cause, s'il est pur et simple.

. 
TITRE VI

Des dépens

ART. 182. - Toute partie qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une administration
publique, est condamnée aux dépens, pouvant, en raison des circonstances de I'affaire, être
compensés en tout ou en partie. En cas de désistement, les dépens sont à la charge de la partie qui
se désiste, saufconvention contraire entre les parties.

ART. 183. - Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le
litige, à moins qu'il ait pu être procédé à la liquidation avant que le jugement ait été rendu. La
liquidation des dépens est faite par ordonnance du juge, qui demeure annexée aux pièces de la
procédure.
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ART. 184. - Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert, une expedition de
I'ordonnance de ta\e est visee pour execution par le greffier, et remise et transmise, dans les
conditions prérnres aux articles 95 et suivants, à I'experf.

Le montant de la somme restant due après versement d'avance est indiqué, s'il y a lieu, sur
l'expédition de I'ordonnance.

Pour le paiement de ladite somme. toutes les parties sont débitrices solidaires à l'égard de I'expert,
sauf si celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnees aux dépens qu'en cas d'insolvabilité de
la partie condamnée.

ART. 185. - L'expert peut, dans les trois jours à dater de la notification de I'ordonnance de tare,
faire opposition à la taxe devant le tribunal. L'ordonnance rendue sur cette opposition n'est pas
susceptible d'appel.

ART. 186. - Si le témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de I'article
184.

ART. 187. - Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens devant le tribunal,
dans le huit jours à dater de la notification du jugement ou de I'ordonnance fixant le montant des
dépens liquidés, si le jugement sur le fond est en demier ressort.

L'ordonnance rendue sur cette opposition n'est pas susceptible d'appel. Si le jugement sur le fond
est à charge d'appel, les parties ne peuvent contester la liquidation des dépens que par la voie de
I'appel.

TITRE VII

De I 'opposit ion

ART. l8S. - Les jugements par défaut des juridictions régionales et du District de Nouakchott
peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai de quinze jours à dater de Ia notification
qui est faite conformément à I'article I 18.

ART. 189. - L'opposition est formée selon les règles prévues pour I'introduction des instances et
la convocation à I'audience du demandeur originaire est faite suivant les règles préwes par les
articles 95. et suivants.

ART. 190. - L'opposition suspend I'exécution à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le
jugement qui a statué par défaut.

ART. l9l. - La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas
reçue à former une nouvelle opposition.
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LTVRE IV - DES PROCEDURES EN CAS D'URGENCE

TITRE PREMIER

Des sommations et des constats

ART. 192. - Toute sommation ou un acte analogue, toute constatation d'un fait de nature à
motiver une demande en justice est faite par I'un des agents du greffe du tribunal, à ce désigné par
Ie juge sur la demande écrite ou verbale de la partie intéressee.

L'agent chargé d'une sommation la notifie à personne ou à domicile dans les conditions prévues
auxarticles 96et97.

L'agent chargé d'un constat donne avis au défendeur éventuel par lettre recommandée des jours et
heures auxquels il procédera à la constatation requise, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné
par la décision qui le désigne. Il mentionne succinctement au procès-verbal de constat les dires et
observations du défendeur éventuel ou de son représentant.

Le proces-verbal de constat peut, sur Ia demande de la partie qui a requis le constat, être notifié
au défendeur éventuel dans les conditions prévues aux articles 45 et I I 8.

ART. 193. - Quand la contestation requise ne peut être faite utilement que par un homme de I'art,
le juge, ou si le litige éventuelest de la compétence d'une juridiction regionale, le juge désigne un
expert chargé d'y procéder.

Le constat par expert ne peut être ordonné que sur requête écrite. Les dispositions des
paragraphes 3,4 et 5 de I'article précédent sont applicables au constat par I'expert. '

\ITRE II

Des référés

ART. 194. - Dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les
diffrcultés relatives à I'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, I'affaire est portee devant
le juge regional compétent statuant comme juge des référés.

ART. 195. - Les jours et heures des audiences de réferés sont indiqués à l'avance par les juges
regionaux.

ART. 196. - En dehors des jours et heures indiqués pour les réferés, la demande peut, s'il 5'a
extrême urgence, être présentee au juge des réferés, soit au siège du tribunal et avant inscription
sur le registre tenu au greffe du tribunal, soit même à son domicile. Le juge fixe immédiatement
lesjours et heures auxquels il sera statué.

Il peut statuer même les vendredis et jours feriés.

ART. 197. - Le juge, s'il le croit utile, ordonne la convocation à I'audience de la partie adverse ;
cette convocation est faite dans les conditions prérrues aux articles 95 et suivants.

ART. 198. - Les ordonnances sur réferés ne statuent qu'au provisoire et sans prejudice de ce qui
sera décidé sur le fond.

26



ART. 199. - Si les personnes entre lesquelles ily a des difficultés susceptibles de donner lieu à un
procès en font la demande d'un commun accord, le juge des référés peut prescrire toutes les
mesures d'instruction nécessaires à la solution du litigè éventuel. Il fait état par le juge du fond
des mesures d'instruction ainsi ordonnées.

ART. 200. - Les ordonnances sur réferés sont exécutoires sans caution s'il n'en a été autrement
ordonné par le juge. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition.

Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel doit être formé dans la huitaine de la notification
de I'ordonnance. L'appel est jugé d'urgence.

Dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire I'exécution de son ordonnance sur minute.

ART.20l. - Le juge des référes peut, suivant les cas, statuer sur les dépens. Les minutes des
ordonnances sur référés sont déposées au greffe et il en est formé un registre spécial.

LIVREV-DEL 'APPEL

TITRE PREMIER

Des dispositions transitoires

ART. 202. - L'appel des jugements des tribunaux départementaux doit être formé dans le délai
d'un mois. Ce délai court à dater du prononcé du jugement lorsqu'il est contradictoire ; s'il est par
défaut, le délai court à partir de I'expiration du délai d'opposition.

ART. 203. - L'appel des jugements des juridictions régionales et du District de Nouakchott doit
être formé dans le délai de deux mois. Ce délai court pour le jugement contradictoire du jour du
jugement, à l'égard des parties représentées par un avocat ainsi qu'à l'égard des autres parties
présentes lors du prononcé du jugement.

Dans les autres cas, les jugements contradictoires doivent être notifiés et le délai d'appel court à
compter de cette notification. S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai d'appel court à partir de
la date d'expiration du délai d'opposition.

ART. 204. - Pour ceux qui résident hors de la Mauritanie, les délais fixés aux deux articles
précedents sont remplacés par les délais prévus à I'article l0l, $ 4, 5, 6,7, 8 et 9.

ART. 205. - Les délais d'appel sont suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne
reprennent leurs cours qu'apres la notification faite au domicile du défunt, dans les conditions
prévues à I'article ll8. Cette notification peut être faite aux héritiers collectivement et sans
désignation des noms et qualites.

ART. 206. - L'intimé pourra interjeter incidemment appel en tout état de cause. Tout appel
provoqué par I'appel principal sera de même recevable en tout état de cause. Toutefois, il ne
pourra, en aucun cas, retarder la solution de I'appel principal.

ART. 207. - Les jugements a\ant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement
définitif, conjointement avec I'appel de ce jugement.

ART. 208. - Dans le cas préru à l'article précédent, le délai d'appel court dans les conditions
fixées par I'article 203. Cet appel est recevable même si le jugement avant dire droit a été exécuté
sous reserve.
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ART. 209. - L'appel peut être formé, soit au greffe du_tribunal dont le jugement est attaqué, soit
au greffe de la juridiction compétente pour statuer en appel. La réception de la requête au greffe
est constatée sur un registre spécial.

ART. 210. - La déclaration d'appel est faite au grefFe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquee, soit par requête écrite et signee de I'appelant ou de son mandataire, soit par déclaration
orale dont procès-verbal est dressé par le greffrer. Ce procès-verbal est signé par le demandeur,
ou mention est faite qu'il ne peut signer.

ART. 2l l. - La déclaration d'appel doit indiquer les noms et prénoms de I'appelant, l'énonciation
sommaire de I'objet et des molens de I'appel. Toute personne a le droit de prendre connaissance
de la déclaration d'appel ou de s'en faire déliwer une copie.

ART. 212. - La requête d'appel ou le procès-verbal en tenant lieu, les pièces qui ont pu être
jointes, une copie du jugement rendu en premier ressort et le dossier de I'affaire sont transmis
sans frais par le greffier au greffe de la juridiction d'appel.

ART. 213. - Les parties sont alors convoquées par le président de la juridiction statuant en appel,
dans les conditions et les formes prévues aux articles 94 et suivants.

ART. 214. - L'appel interjeté dans le délai est suspensif à moins que I'exécution provisoire n'ait
été ordonnée.

ART. 215. - Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne
s'agisse de compensation ou que Ia demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Peuvent ainsi les parties demander des intérêts : arrérages, loyers et autres accessoires échus
depuis le jugement dont est appel et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce
jugement.

Ne peut être considérée comme nouvelle la demande précédente directement de Ia demande
originaire et tenant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

ART. 216. - Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit
de former tierce opposition.

ART. 217. - Si le jugement est confirmé, I'exécution appartient au tribunal qui I'a rendu. Si le
jugement est infirmé en totalité, I'exécution entre les mêmes parties appartient â la juridiction
d'appel. Si le jugement est infirmé en partie, I'exécution entre les mêmes parties appartient, soit à
la juridiction d'appel, soit au tribunal par elle indiqué, sauf dans les cas où les dispositions
spéciales attribueraient juridiction.

ART. 218. - Lorsque la juridiction d'appel infirme la décision attaquée, elle peut évoquer I'affaire
à condition qu'elle soit en état d'être jugée.

TITRE II

De la procédure devant Ia Cour d'Appel

ART. 219. - Les dispositions des articles concemant la procédure devant les juridictions
regionales et du District de Nouakchott sont applicables à la procédure devant la Cour d'Appel.
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LIVRE \rI - DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE PREMIER

De la t ierce opposit ion

ART. 220. - Toute partie peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt qui prejudicie à
ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. La tierce opposition est
formée suivant les regles établies pour I'introduction des instances.

ART. 221. - La partie dont la tierce opposition est rejetée peut être condamnee à des dommages-
intérêts au profit de la partie adverse.

\ITRE II

De la demande en rétractation

ART. 222. - Les jugements ou arrêts qui ne sont susceptibles d'être attaqués soit par voie
d'opposition, soit par voie d'appel peuvent être I'objet d'une demande en rétractation de la part de
ceux qui ont été parties ou dûment appelés : ';

- si les formes substantielles ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la l
nullité n'ait pas été couverte par les parties ;
- s'il a été statué sur chose non demandée, ou adjugé plus qu'il n'a été demandé, ou s'il a été omis
de statuer sur un chef de demandes : ,,
- si, au cours de I'instruction de l'affaire, il y a eu dol ;
- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarees fausses depuis Ie jugement ;
- si, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives sauf si le demandeur en
rétractation les avait cachées, à moins que les pièces cachées ne renferment pas des questions
d'ordre public (Houbouss, filiation, mariages, etc.) ;
- si dans le même jugement, il 5- a des dispositions contraires ;
- s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes
moyens dans les mêmes tribunaux ;
- si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendus.

ART. 223. - Les délais pour former la demande en rétractation sont les mêmes que ceux prér.r.rs
pour I'appel par les articles 202 et suivants.

Toutefois, quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de
pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où le faux soit Ie dol auront été reconnus, ou les
preuves par écrit dujour ou, le cas échéant, par serment.

Dans le cas où le motif est la contrariété de jugements, le délai ne court que du prononcé ou de la
notification du dernier jugement-

ART. 224. - La demande en rétractation est portée devant le tribunal qui a rendu la décision
attaquee. Il peut être statué par les mêmes juges.

Art;225. - La demande en rétractation ne suspend pas I'exécution du jugement. Elle n'a pas
d'effet suspensif.
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ART. 226. - Les dispositions de I'article 221 sont applicables à la partie qui succombe dans sa
demande en rétractation.

TITRE III

Du pourvoi en cassation

CHAPITRE PREMTER
Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi.

ART. 227 . - Tous les jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions statuant en
matière civile, commerciale et administrative peuvent être attaqués devant la Cour Suprême sur
pourvoi en cassation pour violation de loi.

ART. 228. - Le pourvoi en cassation des jugements rendus en dernier ressort doit être formé dans
le délai de trois mois. Ce délai court pour les jugements contradictoires du jour du jugement à
l'égard des parties représentées par un avocat ainsi qu'à l'égard des autres parties présentes lors
du prononcé du jugement.

Dans les autres cas, les jugements contradictoires doivent être notifiés et le délai de poun'oi court
à compter de cette notification. S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai de pourvoi court à
partir de la date d'expiration du délai d'opposition.

ART. 229. - Les dispositions prévues pour les délais d'appel par les articles 204 et 205 sont.
applicables aux délai de pourvois en cassation.

ART. 230. - Le délai de recours en cassation n'est pas suspensif.

Le recours en cassation n'est suspensif que dans les cas suivants :

lo Enmatière d'état, sauf si la suspension de I'exécution entraîne la violation de la loi divine, ou
encore si le jugement n'a pas ordonné I'exécution provisoire ;
2o En cas de faux incident ;
3o En matière d'immatriculation foncière.

Toutefois, la Cour Suprême saisie d'un pourvoi peut ordonner avant de statuer au fond, qu'il sera
sursis à I'exécution de I'arrêt ou du jugement attaqué et si cette exécution doit provoquer un
prejudice inéparable.

CHAPITRE II
DES FORMES DE POURVOI

ART. 231. - Le pourvoi en cassation est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée par une requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire. Il est inscrit sur un
registre spécial et toute personne a le droit d'en prendre connaissance ou de s'en faire délivrer une
copie.

ART. 232. - La requête en cassation doit contenir les renseignements sur :

1o L'identité des parties ;
2o La nature de Ia décision attaquée et sa date.
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Le demandeur en cassation est tenu, à peine de décheance, de déposer dans les deux mois de sa
requête un mémoire signé par lui ou son mandataire. 

-Ce 
mémoire contient tous les moyens de

cassation et vise tous les textes dont la violation est invoquée par le demandeur qui ne pourra
présenter ultérieurement des moyens.

ART. 233. - La requête et le mémoire doivent être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de
parties en cause. Le président de la juridiction statue sans délai, s'il y a lieu, sur les difficultés
relatives au nombre des copies déposées et à leur notification.

ART. 234. - Le demandeur en cassation est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant
d'une amende de 1.000 ouguiya. Il doit joindre à sa requête un récépissé de ce versement.

ART. 235. - Sont néanmoins dispensées de consignation les personnes qui joignent à leur
demande un certificat du percepteur de la commune ou de la circonscription administrative de
leur domicile portant qu'elles ne sont pas imposées et un certifrcat délivré par le maire de la
commune ou, à défaut, par le préfet ou le chef d'arrondissement de leur domicile ou par Ie
commissaire de police, constatant qu'elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans
I'impossibilité de consigner l'amende.

ART. 236. - Sont dispensés à la fois de consignation et d'amende les agents publics pour les
affaires concernant directement I'administration et les domaines de I'Etat.

ART. 237. - Dans les quinze jours du dépôt de la requête du demandeur, le greffrer de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans frais ladite requête, accompagnee du
récépissé de versement de la consignation, d'une expédition de la décision attaquée et du dossier
de I'affaire, au greffier de la cour d'appel.

ART. 238. - Dans le même délai, copie de la requête du demandeur est notifiée aux autres parties
par le greffier qui I'a reçue dans les conditions et les formes prévues pour la notification des
jugements.

Dans les quinze jours du dépôt du mémoire du demandeur prévu à I'article 232,|e greffrer de la
Cour suprême doit notifier aux autres parties ledit mémoire dans les conditions et formes prévues
pour la notification des jugements.

La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie de la requête ou Ie mémoire pourra
former opposition à I'arrêt rendu par la Cour suprême, par déclaration au greffe de ladite cour
dans le mois de la notification prévue à I'article 256.

CHAPITRE III
DES OUVERTURES A CASSATION

ART. 239. - Les jugements rendus en dernier ressort, Iorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites
par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

ART. 240. - Les décisions judiciaires ainsi que tous actes de procédure ne peuvent être annulés
que dans le cas où une formation essentielle n'a pas été observée et seulement s'il est justifié que
cette inobservation nuit aux intérêts de la partie qui I'invoque.

ART. 241. - Les jugements rendus en demier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas
rendus par le président de lajuridiction assisté de ses assesseurs, ou qu'ils ont été rendus par des
juges qui n'ont pas pris part aux débats.
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Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère
public ait été entendu alors tque cette formalité était impôsée par la loi.

AKf . 242. - Ces décisions sont déclarées nulles si elles ne contiennent pas de motifs ou si leurs
motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle et de
reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des
parties.

CHAPITRE W
DE L'INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES

ART. 243. - Lorsque les pièces prévues à l'article 237 sont parvenues au greffe de la Cour
suprême, le président de cette cour commet un conseiller pour faire le rapport.

Les mémoires ainsi que toutes les pièces de la procédure sont communiqués sans dessaisissement
aux parties ou à leur mandataire.

ART. 244. - Les parties peuvent déposer des mémoires au greffe de la Cour suprême dans le mois
suivant la notification qui leur est faite conformément à I'article 23E, alinéa l. Toutefois, le
conseiller rapporteur peut accorder, sur la demande des parties, un délai supplémentaire pour le
dépôt des mémoires.

ART. 245. - La demande ou inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour
suprême est adressée au président de cette cour.

Dans le mois du dépôt de la requête au greffe de la Cour suprême, le président, après avis du
Procureur général, rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de
s'inscrire en faux.

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur, dans le délai de
quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguee de faux. [æ
défendeur doit signifier sa réponse au demandeur dans un délai de quinzejours.

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le président doit renvoy'er
les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour être procédé au jugement de
I'inscription de faux incident.

ART. 246. - Lorsque les délais impartis pour le dépôt des mémoires sont expirés, le conseiller
rapporteur établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Dès que ce dernier s'est déclaré en état de conclure, le président de la Cour suprême fixe la date
de I'audience où I'affaire doit être appelee. Il lui appartient de prendre toutes dispositions pour que
celle-ci ne souffre d'aucun retard et, à cet effet, il peut imposer un délai tant au rapporteur qu'au
ministère public.

AF.T.247. - Si les parties ne sont pas informées de la date de I'audience, elles ne comparaissent
pas. Letableau des affaires qui seront retenues à chaque audience est aftiché au greffe.

ART. 248. - Les regles concernant la publicité, Ia police et la discipline des audiences doivent
être observées devant Ia Cour suprême.
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ART. 249. - Les rapports sont faits à I'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs
observations ; après le rapport, s'il y a lieu, le ministèrepublic présente ses réquisitions.

CIIAPITRE V
DES ARRÊTS RENDUS PAR LA COUR SUPFÉME

ART. 250. - Les arrêts de la Cour suprême sont motivés ; ils visent les textes dont il est fait
application et mentionnent obligatoirement :

lo les noms, prénoms, qualité et profession, domicile des parties :
2o les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens évoques et les conclusions des parties ;
3o les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapponeur étant spécifié ;
4o le nom du représentant du ministère public ;
5o la lecture du rapport et I'audition du ministère public ;
6o I'audition des avocats des parties.

Mention y est faite, le cas échéant, qu'ils ont été rendus en audience publique. La minute de I'arrêt
est signee par le président, le rapporteur et le greffier.

ART.25l. - La Cour suprême, avant de statuer au fond" recherche si le pourvoi a été
régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend,
suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité ou un arrêt de dechéance, à moins que la décision
attaquee ait violé manifestement la loi.

4RT.252. - Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour suprême- si elle le juge mal fondé, rend un
arrêt de rejet.

ART.253. - Sous réserve des dispositions de I'article 236,l'anêt d'irrecevabilité, de déchéance ou
de rejet condamne le demandeur à I'amende et aux dépens. Sauf décision contraire de la Cour
suprême, la partie qui se désiste n'est pas tenue de I'amende et I'arrêt lui donnant acte de son
désistement est enregistré gratis.

ART. 254. - Lorsque la Cour suprême annule la décision qui lui est déféree, elle renvoie le fond
des affaires aux juridictions qui doivent en connaître.

Si elle admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie I'affaire devant la juridiction
compétente et la désigne.

Si elle prononce la cassation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie
I'affaire, soit devant la même juridiction si possible autrement composée, soit devant une autre
juridiction du même ordre et degré.

Dans tous les cas, la juridiction de renvoi est tenue de statuer dans le délai d'un mois et de se
conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé par cette cour sans pour
autant toucher la liberté de décision du juge.

ART. 255. - La Cour suprême peut n'annuler qu'une partie de la décision attaquée lorsque la
nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.

ART. 256. - Une expedition de I'arrêt qui a admis la demande en çNsation et ordonné le renvoi
devant une juridiction est adressée, avec le dossier de la procedure, au greffe de la juridiction de
renvoi.
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L'arrêt de la Cour suprême est signifié par ce greffrer aux parties, dans les conditions et les
formes prévues pour la notification des jugements.

Une expérience est également adressée, s'il y a lieu, au greffe de la juridiction qui a rendu Ia
décision annulée.

ART. 257. - Lorsqu'un arrêt ou un jugement a été annulé, I'amende consignée est restituée sans
aucun délai, en quelques termes que soit conçu I'arrêt de cassation, et quand même il aurait omis
d'ordonner cette restitution.

ART. 258. - Un extrait de I'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation
sans renvoi, est adressé au greffrer de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié
par ce greftier aux parties, dans les conditions et les formes prévues pour la notification des
jugements.

ART. 259. - Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui I'avait formée ne peut
plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par
quelque moyen que ce soit.

Chapitre VI

Du pourvoi dans I'intérêt de la loi

ART. 260. - Lorsque, sur I'ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, Ie Procureur
général près la Cour suprême dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, jugements
contraires à la loi, ces actes oujugements peuvent être annulés.

ART.26l. - Lorsqu'il aété rendu parune juridiction quelconqueun jugement en dernier ressort,
sujet à cassation et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai
déterminé, le Procureur général près la Cour suprême peut d'office et nonobstant I'expiration du
délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement. La Cour se prononce
sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi.

Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcee et il appartient aux parties en cause de se
prévaloir de cette cassation.

LIVRE \rII - DES RECOURS EN i\{ATTERE ADMINISTRATIVE JUGES EN
PREMIER ET DERNIER RESSORT PAR LA COUR SUPRÊI\{E

AP-T. 262. - Les recours prévus au présent livre sont formés au greffe de la Cour suprême par
une requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire. Ils sont inscrits sur un registre
spécial et toute personne a le droit d'en prendre connaissance ou de s'en faire délivrer une copie.

ART. 263. - La requête introductive d'instance indique obligatoirement I'identité des parties et la
nature de la décision attaquée et sa date.

Le requérant est tenu, à peine de défaillance, de déposer dans les deux mois de sa requête un
mémoire signé par lui ou par son mandataire.

Ce mémoire contient tous les moyens d'annulation et vise tous les te;rtes dont la violation est
invoquée par le demandeur qui ne pourra présenter ultérieurement des molens nouveaux.
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Les dispositions des articles 96, alinéa 5, et ll0 sont applicables aux recours en matière
administrative portés directement devant la Cour suprême.

ART. 264. - La requête et le mémoire doivent être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de
parties en cause.

Le président de la Cour suprême statue sans délai, s'il y a lieu, sur les diffrcultés relatives au
nombre des copies déposées et à leur notification.

ART. 265. - Dans les quinze jours du dépôt de la requête et du mémoire du demandeur, copie de
cette requête et de ce mémoire est notifiee aux autres parties par le greffier de la Cour suprême
dans les conditions et les formes prévues pour la notification des jugements.

La partie intéressée au recours qui n'aurait pas reçu copie de la requête et du mémoire pourra
former opposition à I'arrêt rendu par la Cour suprême, par déclaration au greffe, dans le mois de
la notification, préwe à l'article 267 .

ART. 266. - Les actes administratifs ne peuvent être annulés sur recours pour excès de pouvoir
que par des moyens tirés de vices entachant soit leur légalité externe pour incompétence de
I'auteur, vice de forme ou de procédure, soit leur égalité interne pour violation de la règle de droit
ou pour détournement de pouvoir.

ART. 267. - l. Les règles fixées pour I'instruction des pourvois en cassation et les audiences de la
Cour suprême par les articles 250 à 256 sont applicables aux recours prévus au présent liwe,
sous réserve des dispositions suivantes.

2. Le délai accordé aux parties pour déposer des mémoires au greffe de la Cour suprême est de
deux mois à compter de la notification qui leur est faite conformément à I'alinéa I de I'article 262.

3. Si la Cour suprême I'estime nécessaire, elle peut ordonner toute mesure d'instruction et
désigner un de ses membres ou tout autre'magistrat du siège pour y procéder conformément aux
dispositions du titre [V du liwe III du présent code.

ART. 268. - Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre
exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre
lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le
prejudice encouru par le requérant est irréparable.

ART. 269. - Les dispositions de I'article 257 sont applicables à tous les arrêts de la Cour suprême
prévus au présent livre.

ART. 270. - L'arrêt de la Cour suprême et signifié aux parties par le greffier de la Cour suprême
dans les conditions et les formes prévues pour la notification des jugements.

ART. 271. - L'arrêt de la Cour suprême annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à
l'égard de tous. Si I'acte annulé avait été publié au Joumal Officiel, I'arrêt d'annulation fait I'objet
de Ia même publication.

AR'T.272. - Les dispositions prévues au titre VI du livre III du présent code pour les dépens des
juridictions de première instance sont applicables aux recours portés directement devant la Cour
suprême.
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ART. 273. - Les règles fixées par le présent livre ne sont applicables aux recours en matière
d'élection que sous réserve des dispositions particulières prévues pour ces recours par des textes
spéciaux.

LIVRE VIII - DE LA RECUSATION

A3ll . 27 4 . - Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

lo Si lejuge ou son conjoint sont descendants ou ascendants de I'une des parties ;
2o Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, si les sociétés ou associations à
I'administration ou à la surveillance desquelles ilparticipe ont intérêt dans la contestation ;
3o Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué cidessus, du tuteur, d'une
des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4o Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des
parties ;
5o Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre au conseil, ou s'il a dépose comme
témoin sur les faits du procès ;
6o S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et I'une des
parties, scin conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7" Si lejuge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où I'une des parties estjuge:
8o Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille
question que celle débaftue entre les parties ;
9o S'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves
pour faire suspecter son impartialité.

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

ART. 275. - Toute partie à I'instance qui veut récuser un juge régional ou du District de
Nouakchott, un, plusieurs, ou I'ensemble de juges de la cour d'appel ou de la Cour suprême, doit,
à peine de nullité, présenter requête au président de la Cour suprême.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et soutenir des mo1'ens
d'invoquer avec toutes les justifications utiles à I'appui de la demande.

La requête dewa être présentée avant la date d'audience fixée par la convocation des parties à
moins que les causes de la récusation ne soient intervenues ultérieurement.

ART. 276. - Le président de la Cour suprême notifie en Ia forme administrative Ia requête dont il
a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposee. Toutefois,
le président de la Cour suprême peut, après avis du Procureur général, ordonner qu'il sera sursis
soit à la continuation de I'instance, soit au prononcé du jugement.

AF{T. 277 . - Le président de Ia cour d'appel reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il
y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend I'avis du Procureur près la
cour d'appel et statue sur la requête.

L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit
effet de plein droit.

ART. 278. - Toute demande de récusation visant le président de Ia cour d'appel doit faire I'objet
d'une requête adressee au président de la Cour suprême qui, après avis du Procureur général près
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ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les
dispositions de I'article 276 sont applicables.

ART. 279. - Toute demande de récusation visant un juge départemental doit faire I'objet d'une
requête adressee au président de lajuridiction regionale du ressort qui, après avis du Procureur de
la République, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

ART. 280. - Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du
demandeur à une amende civile de 1.000 à 40.000 UM ou à un emprisonnement de deux mois à
un an.

ART. 281. - Aucun des juges I'isés à I'article 274 ne peut se récuser d'office sans autorisation soit
du président de la Cour suprême, soit du président du tribunal régional du ressort ou du District
de Nouakchott, dont la décision rendue après avis du ministère public n'est susceptible d'aucune
voie de recours.

De Ia prîse à partîe

ART. 282. - Les juges doivent être pris à partie dans les cas suivants :

lo S'il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été
commis soit dans le cours de I'instruction, soit lors des jugements ;
2o Si la prise à partie est expressément prononcee par la loi ;
3o Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts ;
4o S'il y a déni de justice.

L'Etat est civilement responsable des condamnations eh dommages-intérêts qui sont prononcees à
raison de ces faits contre les magistrats sauf son recours contre ces derniers.

ART. 283. - Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes et négligent
de juger les affaires en état ou en tour d'être jugées.

ART. 284. - Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiees aux juges, à personne
ou à domicile, de trois en trois jours au moins pour les juges départementaux, et de huitaine en
huitaine pour les autres juges.

Les réquisitions sont faites, dans les conditions prévues pour les constats et sommations, par le
greffier de la juridiction régionale ou du District de Nouakchon, si elles doivent être adressées à
un juge départemental, et par le greffier de la Cour suprême, si elles doivent être adressées à un
magistrat d'une juridiction régionale ou de la Cour suprênie.

Tout greffier, saisi d'une demande à fin de réquisition, est tenu d'y faire droit, à peine de
révocation.

ART. 285. - Après les deux requisitions, le juge peut être pris à partie.

ART. 286. - La prise à partie est portée devant la Cour suprême.

ART. 287. - Neanmoins, aucun juge ne peut être pris à partie sans autorisation préalable du
président de la Cour suprême, laquelle statue après avis du Procureur général.

Il est présenté à cet effet une requête signée de la partie ou de son mandataire désigné par
procuration authentique, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces
justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.
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ART. 288. - Il ne peut être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine de telle
amende qu'il appartiendra contre la partie, et sans prejudice des peines disciplinaires pouvant être
appliquees aux avocats

ART. 289. - Si la requête est rejetée, la partie est condamnée à une amende qui ne peut être
moindre de 7.000 UM, sans préjudice des dommages intérêts envers les parties, s'il 1'a lieu.

ART. 290. - Si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours au juge pris à
partie, qui est tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

Il s'abstient de la connaissance du différend, il s'abstient même, jusqu'au jugement définitif de la
prise à partie, de toutes les causes que le demandeur ou ses parents en ligne directe, ou son
conjoint, peuvent avoir dans un tribunal à peine de nullité des jugements.

ART. 291. - La prise à partie devant la Cour suprême, sur une conclusion du demandeur, est
jugée en audience publique.

ART. 292. - Si le demandeur est débouté, il est condamné à une amende qui ne peut être moindre
de 4.000 UM, sans préjudice des dommages-intérêts, s'ily a lieu.

LIVRE D( - DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

TITRE PREMIER

Des dépôts et réception de caution

ART. 293. - Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle doit être
déposée ou la date à laquelle elle doit être présentée.

Le dépôt a lieu au greffe du tribunal.

La présentation de la caution a lieu à I'audience. Les titres établissant la solvabilité de la caution
sont déposés sur le bureau du tribunal. Il en est immédiatement donné connaissance à la partie
adverse.

ART. 294. - Le chef de collectivité traditionnelle pris en qualité de représentant de la collectivité
peut, sur avis conforme de Djéamaa, se porter caution de I'obligation de I'un de ses membres.

L'ensemble des biens des membres de la collectivité garantit au créancier I'exécution de
I'obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

ART. 295. - Toute contestation par la partie adverse, relative à I'admission de la caution, est
fournie à la même audience. Les parties sont alors avisées du jour où la contestation sera jugée en
audience publique. Le jugement qui intervient est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

ART. 296. - Dès que la caution a été présentee ou qu'il a été statué sur la contestation relative à
son admission, elle fait sa soumission au greffe du tribunal. L'acte de soumission est exécutoire
sans jugement.
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TITRE II

De la liquidation dês fruits

ART. 297. - Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans les formes ci-
après ; et il est procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.

TITRE III

Des reddit ions de comptes

ART. 298. - Les comptables commis par prejudice sont poursuivis devant les juges qui les ont
commis ; Ies tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déferee ; tous les autres
comptables devant les juges de leur domicile.

ART. 299. - En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte,
l'arrêt informatif renvoie, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande a
été formée ou à tout autre tribunal que I'arrêt indique.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, I'exécution de I'anêt infinnatif appartient à
la Cour suprême ou à une juridiction qu'elle aura indiquee par le même arrêt.

ART. 300. - Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixe le délai dans lequel Ie
compte est rendu et désigne un juge commissaire..

ART.30l. - Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la
récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapiue particulier des
objets à recouwer. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maître de pension et autres de même nature- produites
comme pièces justifrcatives, sont dispensées de I'enregistrement.

ART. 302. - Le rendant présente et affrrme son compte en personne, ou par mandataire spécial,
dans le délai fixé et au jour indiqué par le jugement, commissaire, les a)'ants présents ou appelés
à personne ou domicile.

Le délai passé, le rendant est contraint par la saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence
d'une somme que le tribunal arbitre.

ART. 303. - Le compte présenté et affrrmé, si la recette dépasse la dépense, I'ovant peut requérir
du juge-commissaire, pour la restifution de cet excédent, une ordonnance exécutoire sans
approbation des comptes.

ART. 304. - Aux jour et heure indiqués par le juge-commissaire, les parties se présentent devant
lui pour foumir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal.

Si les parties ne se présentent pas, ou si s'étant présentées, elles ne s'accordent pas, I'affaire est
portee à I'audience publique, au jour que le juge-commissaire indique et sans qu'il soit fait aux
parties aucune sommation.

ART. 305. - Le jugement qui intervient sur I'instance de compte contient le calcul de la recette et
de la dépense et fixe le reliquat precis, s'il y en a un, il n'est procédé à la révision d'aucun compte,
sauf aux parties, s'il y a erreur, omissions, faux ou double emploi, à en former leurs demandes
devant les mêmes juges.
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ART. 306. - Lorsque le jugement est rendu par défaut à l'égard de I'oyant les articles sont alloués,
s'ils sont justifiés ; le rendant, s'il est reliquataire, dépose les fonds au greffe.

TITRE IV

Règles générales sur I'exécution forcée des jugements

ART. 307. - Les jugements ne sont pas prescriptibles. Toutefois, si la partie condamnée a aliéné
I'objet du litige au w et au su du bénéficiaire, ce dernier ne pourra, sauf s'il apporte la preuve
d'une excuse valable, demander I'exécution après un délai d'un an à compter de la date où le
jugement est devenu irrévocable.

ART. 308. - Tout bénéficiaire d'une décision judiciaire définitive qui veut en poursuiwe
I'exécution forcée a le droit d'en obtenir une expedition en forme exécutoire. Cette exécution porte
le nom de grosse. Elle est déliwée par le greffier de la juridiction qui a statué et signé par lui ; elle
est revêtue du sceau de cette juridiction et comporte la formule exécutoire.

ART. 308 bis. - La justice est rendue au NOM D'ALLAH. Les mandats de justice et les

çiremières expéditions des arrêts, jugements, contrats notariés, ou autres actes susceptibles
d'exécution forcee seront intitulés ainsiqu'il suit :

"AU NOM D'ALLAH, LE CLEMENT ET MISERICORDIEUX''

et terminés par la formule suivante : "En conséquence, la République Islamique de Mauritanie
mande et ordonne à tous agents d'exécution, sur ce requis, de mettre ledit anêt (ou jugement, etc.)
à exécution, au Procureur de la République, aux procureurs généraux d'y tenir la main à tous
commandants et offrciers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis.

'En foi de quoi, le présent anêt (ou jugement, etc.) a été signé par ..."

ART. 309. - Il ne peut être déliwé qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la
partie qui, avant d'avoir pu faire exécuter la décision rendue à son profit, a perdu I'expedition en
forme exécutoire qui lui a été délivrée, peut en obtenir une seconde grosse par ordonnance de
réferé, tous intéressés dûment appelés et à charge de foumir une caution solvable, à moins que le
condamné ne reconnaisse que la décision n'a pas été exécutée

La caution n'est déchargée que lorsque la décision est périmée ou lorsqu'elle a été exécutée en tout
ou partie, sans opposition de la partie condamnée.

ART. 309 bis. - Les simples expéditions des décisions judiciaires peuvent être délivrées à toutes
les parties en cause.

ART. 310. - Mention est faite par le grefiier en marge de la minute de la décision de la délivrance
de toute expédition simple ou en Ia forme exécutoire avec la date de la délivrance et le nom de la
personne à laquelle elle a été faite.

Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles, de nom et prénoms, de calcul et autres
inégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la décision, doivent toujours
être rectifiees, même d'offrce, par le tribunal.

ART.3ll. - Les jugements et arrêts rendus et les actes passés en Mauritanie sont exécutoires
dans toute la République.

40



ART.3l2. - Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les ofticiers
publics étrangers ne sont susceptibles d'exécution en Mauritanie qu'autant qu'ils sont déclarés
exécutoires par un tribunal mauritanien, sauf disposition contraire résultant d'accords
diplomatiques.

La demande d'exequatur est introduite, selon les regles prélues pour I'introduction des instances,
devant les juridictions régionales dans le ressort desquelles I'exécution doit avoir lieu.

ART. 313. - L'exéquatur ne peut être accordé qu'aux conditions suivantes :

1" Le jugement étranger a été rendu par une autorité judiciaire légale du pays considéré et est
exécutoire dans ce pays ;
2" Les parties ont été convoquées devant le tribunal qui a statué et elles ont été en mesure de se
défendre ;
3o Il n'existe pas de contrariété entre le jugement et un autre déjà rendu par un tribunal
mauritanien;
4o Aucune disposition de ce jugement n'est contraire aux bonnes moeurs ou à I'ordre public en
Mauritanie.

ART. 3 14. - La décision qui prononce une mainlevée, une radiation d'inscription hlpothécaire, un
paiement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par le tiers
ou contre eux, même après l'expiration des délais d'opposition ou d'appel, que sur un certificat du
greffier de la juridiction qui I'a rendu contenant la date de la notification de la décision faite au
domicile ou à la personne de la partie condamnée et attestant qu'il n'existe contre la décision ni
opposition ni appel.

Le certificat visé à I'alinéa précédent, lorsqu'il est délivré par le greffier du tribunal
départemental, ne contient la date de la notification de la décision que s'il s'agit d'un jugement par
défaut.

ART.3t5. - Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux immeubles immatriculés, il ne
sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière sans un titre exécutoire, et pour choses
liquides et certaines ; si Ia dette exigible n'est pas une somme d'argent, il est sursis après la saisie
à toutes poursuites ultérieures jusqu'à ce que I'appréciation en ait été faite.

ART. 316. - Si les diffrcultés élevées sur I'exécution d'un jugement ou actes requièrent célérité, la
juridiction compétente en la matière du lieu statue provisoirement. Elle renvoie Ia connaissance du
fond au tribunal ayant rendu lejugement ou dans le ressort duquel |acte est intervenu.

ART. 317. - Tout agent d'exécution insulté dans I'exercice de ses fonctions dresse procès-verbal
de rébellion et il est procédé suivant les regles établies par la loi pénale.

ART. 318. - L'exécution forcée d'une décision judiciaire définitive est poursuivie à la requête de
la partie bénéficiaire de ceue décision, de son mandataire spécial ou éventuellement du slndic de
faillite.

La requête écrite ou verbale est présentée au président de la juridiction qui a rendu la décision,
sous réserve des dispositions de I'article 217. A c.ette requête doit être jointe la grosse de la
décision.

ART. 318 bis. - Le président de la juridiction saisie vérifie Ia validité de la grosse. Par
ordonnance rendue dans la huitaine et transcrite sur la grosse, il détermine, sur les indications du
créancier, les biens du débiteur condamné sur lesquels sera poursuivie I'exécution forcée.
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Quand les biens sont situés au siège de la juridiction, le président désigne un agent du greffe pour
procéder à I'exécution. Quand les biens sont situés au siège d'une autre juridiction, il ordonne la
saisie et transmet la grosse revêtu de son ordonnance au juge compétent aux fins de désigner un
agent du greffe de cette juridiction. Dans les autres cas, le juge territorialement compétent
transmet la grosse par ordonnance le désignant aux fins d'exécution au chef de la circonscription
administrative qui peut déléguer un de ses agents.

ART. 319. - L'agent d'exécution notifie à la partie condamnée I'ordonnance autorisant I'exécution
forcée et I'avise que, faute par elle de s'acquitter entre ses mains du montant de la condamnation
et des frais de justice dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, les biens
mentionnés dans I'ordonnance seront saisis. Il constate I'accomplissement de cene formalité et sa
date par procès-verbal signé par la partie condamnee ou par des témoins si la partie ne sait
signer.
A défaut de paiement dans le délai imparti, il est procédé à la saisie exécution des biens
nécessaires pour couwir le montant de la condamnation et des frais.

ART. 320. - L'agent d'exécution peut, lors de la notification de l'ordonnance autorisant
I'exécution forcee, saisir conservatoirement les biens de la partie condamnée susceptibles de
disparaître sous réserve des dispositions de I'article 353. Il désigne aussitôt un gardien qui peut
être soit le saisi soit toute autre personne de son choix, et il mentionne cette formalité sur le
procès-verbal de notification préw à I'article précédent.

ART.32l. - Au cas où le bénéficiaire d'un jugement décède avant d'en avoir obtenu I'exécution,
ses héritiers ou le légataire après acceptation du legs sont tenus de faire preuve de leur qualité ;
s'il s'élève contestation au sujet de cette qualité, I'agent d'exécution en dresse procès-verbal et
renvoie les parties à se pourvoir. Néanmoins, il peut, après s'être fait autoriser par ordonnance du
président du tribunal, procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder les droits de la
succession.

ART. 322. - En cas de décès du poursuivi avant I'exécution totale ou partielle, la décision
définitive est notifiée aux héritiers par l'agent du greffe visé à I'article 192, alinéa l. Le délai de
quinze jours préw à I'article 3 l9 est applicable aux héritiers à partir de la notification. Les biens
meubles de la succession peuvent être I'objet d'une saisie conservation.

ART. 323. - L'exécution forcée commencée contre le poursuivi à l'époque de son décès est
continuee contre sa succession. S'il s'agit d'un acte d'exécution auquel il est nécessaire d'appeler le
poursuivi et que I'on ignore quel est I'héritier ou dans quel lieu il réside, I'intéressé est renvol'é à
provoquei la nomination d'un mandataire spécial pour représenter Ia succession ou I'héritier.

Il en est de même si le poursuivi est mort avant le cornmencement de I'exécution et si I'héritier est
inconnu ou si sa résidence est inconnue.

ART. 324. - Si I'exécution est subordonnée à la prestation d'un serrnent, elle ne peut commencer
qu'autant qu'il en est justifié.

ART. 325. - Sauf en cas de dette hypothécaire ou privilégiée, I'exécution est assurée sur les biens
mobiliers. En cas d'insufiisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur les biens
immobiliers.

ART. 326. - Il n'est pas procédé à la saisie-exécution si I'on ne peut attendre de la vente des
objets saisis un produit supérieur au montant des frais de I'exécution forcee.

ART. 327. - Lorsque lc poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une
quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite ainsi qu'il
est dit à I'article 319.
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ART. 32E. - Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la
possession est remise au créancier. læs choses immobilÏères qui ne sont p:rs comprises dans cette
exécution doivent être restituees au poursuivi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit
jours. Si ce dernier se refuse à les recevoir, elles sont vendues et le prix net en est consigné au
greffe.

ART. 329. - Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à
une obligation de ne pas faire, I'agent d'exécution le constate dans un procès-verbal et renvoie le
bénéficiaire à se pourvoir aux fins de dommages-intérêts ou d'astreinte, à moins qu'une astreinte
n'ait déjà été prononcée.

De même le tribunal pourra, s'il estime le poursuivi solvable, le contraindre par corps.

ART. 330. - Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle I'exécution est poursuivie ne
peut, à raison d'un droit de gage ou d'un privilège qu'il prétendait avoir sur cette chose, s'opposer
à la saisie, sauf à lui à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.

ART.33l. - L'agent d'exécution est autorisé à faire ouvrir les portes des maisons et des
chambres, ainsi que les meubles et coffres pour la facilité des recherches, dans la mesure où
I'exige I'intérêt de I'exécution.

Saufen cæ de nécessité dûment reconnue par ordonnance dujuge, une saisie ne peut être faite la
nuit ni les jours fériés. La nuit comprend le temps qui s'écoule entre sept heures du soir et sept
heures du matin.

ART. 332. - Les frais auxquels peuvent donner lieu la garde de biens saisis, la vente et, d'une
façon générale,la procédure d'exécution forcée sont taxés par le président de la juridiction qui a
désigé I'agent d'exécution sur état chargé par ce dernier et récupéré par priorité sur le montant de
la vente.

TITRE V

Des saisies conseruatoires

ART. 333. - L'ordonnance de saisie conservatoire énonce, au moins approximativement, la
somme pour laquelle la saisie est faite. Elle est signée du magistrat qui la délivre et notifiée sans
délai au débiteur. Elle est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

ART. 334. - La saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous la main de la justice les
biens meubles sur lesquels elle porte et d'empêcher que Ie débiteur n'en dispose au préjudice de
son créancier; en conséquence, toute aliénation consentie àtitre gracieux ou à titre onéreux, alors
qu'il existe saisie conservatoire, est nulle et non avenue.

ART. 335. - Le saisi conservatoirement reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de I
saisie conservatoire en autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit
nommé un séquestre judiciaire. Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et faire les
fruits siens. Toutefois, s'il s'agit d'animaux, il ne peut les conduire hors du ressort du tribunal
ayant ordonné la saisie conservatoire, sauf disposition contraire de I'ordonnance.

ART. 336. - Si la saisie conservatoire porte sur les biens mobiliers qui se trouvent entre les mains
du poursuivi, I'agent d'exécution procède par procès-verbal à leur récolement et les énumère. S'il
s'agit de bijoux ou d'objets précieux, d'or ou d'argent le procès-verbal contient, autant que
possible, description et estimation de leur valeur .
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ART. 337. - Si les effets appartenant au poursuivi contre lequel I'ordonnance de saisie
conservatoire a été rendue se trouvent entre les mains-d'un tiers, I'agent d'exécution notifie à ce
demier ladite ordonnance et lui en remet copie.

Par I'effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien de I'objet saisi à moins qu'il ne
préËre le remettre à I'agent d'exécution. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne s'en
dessaisir que s'il y est autorisé par la justice.

ART. 338. - Lors de la notification, le tiers saisi fournit, s'il s'agit d'effets mobiliers, un état
détaillé de ces objets et rappelle les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre
ses mains et auraient conservé effet.

Il est dressé procès-verbal de ses déclarations, les pièces justificatives de cette déclaration y sont
annexées. Le tout est dépose dans les huitjours au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

ART. 339. - Sont insaisissables, les biens mobiliers ci-dessous spécifrés :
1" Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine strictement nécessaires au saisi et à sa
famille, à I'exclusion de toute parure et vêtement somptuaire ;
2o Les livres et outils relatifs à la profession du saisi jusqu'à concurrence de 2.000 ouguil'a ;
3" La nourriture nécessaire à la famille du saisi pendant le temps où ce dernier ne pourra en
assurer Ie renouvellement ;
4o Une chambre ou une vache ou deux brebis ou deux chèvres au choix du saisi :
5o L'alliance, Ies décorations, les lettres et objets à caractère sacré, et ceux qui sont nécessaires à
I'aecomplissement des devoirs religieux.

TITRE W

Des saisies-arrêts ou oppositions

ART. 340. - Avec la permission du président de la juridiction regionale du domicile du débiteur
ou du tiers saisi, tout créancier peut, en vertu d'un titre exécutoire ou privé, ou même sans titre,
saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur ou
s'opposer à leur remise.

ART. 341. - Lorsqu'il y a titre, I'ordonnance en contiendra l'énonciation et mention de la sorTrme
pour laquelle saisie-arrêt est autorisée. Si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en
sera faite par le juge.

La requête contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure Ie tiers saisi si le saisissant n'y
demeure pas.

ART. 342. - Si la saisie-arrêt est autorisée en vertu d'un titre exécutoire, I'ordonnance du juge fait
défense au tiers saisi de pal'er le débiteur et à celui-ci de recouvrer sa créance ou d'en disposer.

Le tiers saisi est, en outre, sommé de déposer au greffe une déclaration énonçant les causes et le
montant de la dette, les paiements à comptes, s'il en a été fait, I'acte ou les causes de libération, si
le tiers saisi n'est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formees
entre ses mains. Les pièces justificatives de libération sont annexées à la déclaration.

L'ordonnance est signifrée au tiers saisi et au saisi dans la huitaine soit par lettre recommandee
adressée par le greftier avec accusé de réception, soit par un agent d'exécution.

Le tiers saisi peut faire sa déclaration à I'agent d'exécution ou par lettre recommandée adressée au
greffier avec accusé de réception dans la huitaine de la signification à lui faite.
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Dans le même délai, le saisi peut demander mainlevee de la saisie-anêt à la juridiction régionale
de son domicile et faire notifier son opposition au tiers laisi, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par un gent d'exécution.

Si la déclaration du tiers saisi est contestée par le saisissant celui-ci peut saisir la juridiction
regionale du domicile du débiteur.

ART. 343. - Le transport de la créance au profit du saisissant a due conculrence de la dette du
saisi à son égard a lieu à I'expiration du délai d'opposition ouvert au saisi. Le tiers saisi se libère
alors valablement entre les mains du saisissant du montant des causes de la saisie tel qu'énoncé
dans I'ordonnance, si le saisi ne lui a signifié aucune opposition. L'expiration du délaid'opposition
ouvert au saisi résulte d'un certificat de greffier visé parle président.

ART. 344. - Si le saisi a requis la mainlevée, le transport de créance a lieu lorsque le jugement
validant là saisie et refirsant la mainlevée a été signifié au tiers saisi et n'est plus susceptible
d'appel, sauf si I'exécution provisoire a été ordonnée. Lorsqu'il y a plusieurs saisies-arrêts, il est
procédé à la distribution du prix comme il est indiqué ci-après au titre VIII du présent livre.

ART. 345. - Quand il n'y a pas titre exécutoire, I'ordonnance se borne à autoriser la saisie. Dans
Ia huitaine de la saisie, Ie saisissant est tenu, à peine de nullité, de dénoncer la saisie au débiteur
saisi et de le faire convoquer en validité devant la juridiction regionale de son domicile. Il fait
convoquer pour la même audience le tiers saisi pour la déclaration prévue à I'article 342. Le
débiteur saisi peut faire convoquer le saisissant devant le même tribunal en mainlevée de la saisie.

ART. 346. - Le tribunal statue sur la validité, la nullité ou Ia mainlevée de la saisie ainsi que sur
la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire à I'audience s'il ne l'â pas faite auparavant par
lettre recommandée adressée au greffier avec accusé de réception.

ART. 347. - Le tiers saisi qui n'a pas fait sa déclaration ou qui a fait une déclaration mensongère
peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie si cette absence de dëclararion n'a
pas ëté fistifëe de façon plausible.

ART. 348. - La saisie-arrêt formee entre les mains des receveurs dépositaires ou administrateurs
de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si I'acte n'est fait à personne
préposée pour la recevoir.

ART. 349. - En tout état de cause et quel que soit l'état de I'affaire, le saisi pourra se pourvoir en
référé afin d'obtenir I'autorisation de toucher du tiers saisi le montant de sa créance, nonobstant
opposition, à la condition de verser au greffe somme suffrsante arbitrée par le juge des référés
pour repondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt dans le cas où il se reconnaîtrait ou
serait jugé débiteur.

Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des
créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opéree et privilège exclusif de tout autre
leur sera attribué sur ledit dépôt.

A partir de I'exécution de I'ordonnance de réferé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la
saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.

ART. 350. - Les nouvelles saisies-arrêts faites entre les mains du tiers saisi seront aussitôt
portées à la connaissance du premier saisissant par le greffier qui lui adressera une lettre
recommandée avec accusé de réception en mentionnant les noms et domiciles des saisissants et les
causes des saisies.
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ART.35l. - Si Iadéclarationn'estp.ts contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de Ia
part du tiers saisi, ni contre lui.

ART. 352. - Si Ia saisie-arrêt est formee sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à
sa déclaration un état détaillé desdits effets.

ART. 353. - Sont insaisissables :

lo Les habous et autres choses déclarees insaisissables par la loi ;
2o Les provisions alimentaires adjugees par la justice ;
3o Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur '

4o Les sommes ou pensions pour aliments.

ART. 354. - Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments. Les
objets mentionnés aux no 3 et 4 du précédent article pourront toutefois être saisis par les
créanciers postérieurs à I'acte de donation ou à I'ouverture du legs et ce en vertu de la permission
du juge et pour la portion qu'il déterminera.

ART. 355. - Les traitements ou salaires des travailleurs relevant du Code du travail, les
appointements, traitements, salaires, soldes et pensions payés sur les fonds de I'Etat, des
communes, des administrations, des établissements publics ou d'économie mixte, des sociétés et
des particuliers ne peuvent être saisis ou cédés que pour la portion suivante :

- 15 % sur la portion inférieure à 2.000 UM par mois ;
-25 % sur la portion comprise entre 2.000 et 10.000 UM par mois ;
- 50 % sur la portion comprise entre 10.000 et 16.000 UM par mois ;
- I00 oÂ sur la portion supérieure à 16.000 UM par mois.

ART. 356. - En cas de cessions et de saisies-arrêts faites pour le paiement des denes alimentaires
le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé intégmlement sur la
portion insaisissable des traitements, soldes ou pensions.

Les allocations ou indemnités pour charges de famille sont insaisissables et incessibles, sauf pour
le paiement des dettes alimentaires résultant de I'obligation pour les parents de nourrir. entretenir
et élever leurs enfants.

ART. 357. - Aucune compensation ne s'opère au profit des emploleurs entre le montant des
traitement ou salaires dus par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues à eux-
mêmes.

ART. 358. - Les prélèvements obligatoires, les cessions consenties dans le cadre des dispositions
reglementaires prénres par le Code du travail, les conventions collectives et les contrats ne sont
pas soumis aux restrictions du précédent article.

Ne sont pas également soumis à ces restrictions les remboursements de cessions, faites par
I'employeur au travailleur, de denrées alimentaires et de foumitures de première nécessité, dans la
limite des contre-valeurs de la ration et des fournitures fixées réglementairement en application du
Code du travail lorsque celles-ci ne sont pas effectivement servies par I'employ'eur.

ART. 359. - Tout emploleur qui a fait une avance en espèces peut être remboursé au moyen de
cessions volontaires successives dans les limites de la partie saisissable ou cessible du traitement
ou salaire. Les acomptes sur Ie travail en cours ne sont pas considérés cornme avances.

ART. 360. - La cession de traitements, salaires, soldes ou pensions ne peut être consentie, quel
qu'en soit le montant, que par déclaration souscrite par le cedant en personne devant le président
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de la juridiction regionale de sa résidence ou, à défaut, et pour le remboursement d'avances
d'argent consenties par I'employeur au travailleur, I'inçecteur ou le contrôleur du travail et des
lois sociales du ressort.

Le greffier de la juridiction régionale du ressort requis par le magistrat, I'inspecteur ou le
contrôleur du travail, devant qui a été faite la déclaration, en fait mention sur le registre prévu à
I'article 88 et adresse notification par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur du
salaire, solde, traitement ou pension, ou à son représentant dans le lieu où travaille le cédant.

La retenue est opérée sur cette notification. Le cessionnaire perçoit directement le montant des
retenues sur production d'une copie de la mention de déclaration visee par le greffier.

Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les
sommes retenus sont déposées au greffe.

ART. 361. - La saisie-anêt portant sur les traitements, salaires, soldes ou pensions ne peut, quel
qu'en soit le montant, être pratiquée qu'après tentative de conciliation devant le président de la
juridiction de première instance de la résidence du débiteur.

Lorsque le créancier a un titre exécutoire, cette tentative de conciliation est laissée à I'appréciation
du président.

A cet effet, sur réquisition du créancier, ledit magistrat convoque le débiteur devant lui au moyen
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffrer. Le délai pour la
comparution est de huit jours francs à partir de la date de la remise figurant à I'avis de réception.

Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au
moment où il formute sa réquisition. A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente
pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation dans les
mêmes formes que précédemment.

ART. 362. - Le magistrat, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la
comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation, aussi bien que de la
comparution de I'une d'elles.

En cas de conciliation, le magistrat en mentionne les conditions s'il v en a. En cas de non-
conciliation, le magistrat, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur I'existence ou le
chiffre de la créance, autorise la saisie-anêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour
laquelle elle sera formée.

Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation, le magistrat autorise également et dans les
mêmes formes la saisie-arrêt.

ART. 363. - Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de I'ordonnance, le greffrer
donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement du salaire
dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis sera donné par lettre recommandee avec accusé de
réception. Il vaut opposition.

Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas
présenté aux tentatives de conciliation.

Ces avis contieÀent :

lo Mention de I'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
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2o Les noms, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers
saisi ;
3o l'évaluation de la créance par le magistrat. Le débitèur peut percevoir du tiers saisi la portion
non saisie de ses traitements, salaires, soldes ou pensions.

ART. 364. - Lorsqu'une saisie-anêt aura été pratiquee, s'il survient d'autres créanciers, Ieur
demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à permettre au
magistrat d'évaluer la créance, est inscrite par le greffier sur le registre ad hoc ; le greffier en
donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition
et aussi par lettre recommandée au débiteur saisi.

En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffier
sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.

ART. 365. - Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation
des intéressés devant lejuge regional de la résidence du débiteur saisi par une déclaration qui sera
mentionnee sur le registre had hoc. Le magistrat peut aussi ordonner d'office cette convocation.

Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de I'ordonnance, le greffier adresse : lo au
saisi, 2" au tiers saisi, 3" à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à
comparaître devant la juridiction régionale à I'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à
observer est de huitjours à partir de la date de la remise à chacune des personnes précitées.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le tribunal, prononçant sans appel dans les limites
de sa compétence en demier ressort et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse
s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie - ainsi que sur la déclaration
que le tiers saisi sera tenu de faire audience tenante, à moins qu'il ne I'ait faite au préalable par
lettre recommandée adressée au greftier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la
situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi. Par dérogation aux précédentes dispositions, les
comptables publics ne sont pas assignés en déclaration ; ils délivrent simplement un certificat
constatant I'existence de la dette envers le débiteur saisi et énonçant la somme.

Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui
refuse de faire la déclaration à I'audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est
déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui
occasionnés.

Le jugement qui prononce la validité ne conftre au saisissant sur les sommes saisies aucun droit
exclusif au prejudice des intervenants.

ART. 366. - Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le
greffier à la partie défaillante par lettre recommandée, avec avis de réception, dans les trois jours
du prononcé.

L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de la remise figurant à I'avis de
réception. Elle consiste dans une déclaration au greffe, inscrite sur Ie registre des saisies-arrêts de
traitements, salaires, soldes et pensions.

Toutes les parties intéressées sont prévenues, par lettre recommandée, adressée par le greffier
avec avis de réception pour la prochaine audience utile en observant le délai de huitaine.

Lejugernent qui intervient est réputé contradictoire.

ART. 367. - Le délai pour interjeter appel des jugements de validité des saisies-arrêts de
traitements, salaires, soldes et pensions est de trente jours. Il court pour les jugements
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contradictoires, du jour du prononcé du jugement : pour les jugements par défaut, du jour de
I'expiration du délai d'opposition

Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.

ART. 368. - Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre à partir de I'avis d'ordonnance
rendue adressée au tiers saisi ou à son représentant ou dans les quinzejours qui suivent l'époque
où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi versera au greffrer le montant des sommes
retenues ; il est valablement libéré sur Ia seule quiftance du greffier.

Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier le montant desdites sommes par I'intermédiaire de
I'administration des postes au moyen d'un mandat-carte, accompagné d'une demande d'avis de
réception. L'avis de réception délivré par I'administration des postes au tiers saisi vaut comme la
quittance du greffier.

Le tiers saisi, en opérant son versement, remet au greffier une note indicative des noms des
parties, de la somme versée et de ses causes.

ART. 369. - Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixee cidessus, il
peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office sur simple requête par le
magistrat et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.

L'ordonnance est notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les
trois jours de sa date. Le tiers saisi a quinze jours, à partir de la date de la remise figurant à I'avis
de réception, pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffrer qui I'inscrit sur le
registre des saisies-arrêts de salaires, traitements, soldes et pensions. II est statué sur cette
opposition, conformément à la procédure des jugements de validité

L'ordonnance du magistrat non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient définitive.
Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expedition
délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

ART. 370. - La répartition des sommes encaissées sera faite au greffe par le président de la
juridiction régionale assisté du greffrer.

Le magistrat dewa surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, la
cessation notarnment des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas,
deduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 50 % au moins.
S'il y a une somme suffrsante et si les parties ne sont pas amiablement entendues devant le
magistrat pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-
verbal indiquant Ie montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiees s'il en existe
et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.

Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le magistrat, la repartition amiable
sera visee par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire aux lois et rfulements
et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur, sauf le droit de mention alloué au
greffier. Le magistrat le fera mentionner sur le registre ad hoc.

Toute partie intéressée peut réclamer à ses frais une copie ou un e.rtrait de l'état de répartition.

ART. 371. - La saisie-arrêt, les interventions et les cessions de salaires, traitements, soldes ou
pensions consignees par le greffier sur le registre ad hoc sont radiées de ce registre par le greffier,
en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant
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I'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte
sous seing privé, légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration qui sera inscrite sur ledit
registre.

Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

ART. 372. - Le magistrat qui a autorisé Ia saisie-arrêt reste compétent même lorsque le débiteur
aura transporté sa résidence dans un autre ressort tant qu'il n'aura pas été procedé à une saisie
dans le ressort de la nouvelle résidence contre le même débiteur, entre les mains du même tiers
saisi.

Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier de la première
résidence le solde des sommes retenus en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition
qui met fin à la procédure dans I'ancien ressort.

ART. 373. - Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils
seront prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis
à la charge de la partie qui aura succombé.

ART. 374. - Il est tenu, au greffe de chaque juridiction régionale, un registre sur papier non
timbré, coté et paraphé par le président de la juridiction et sur lequel sont mentionnés tous les
actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels dorute lieu I'exécution de saisies-
arrêts sur les salaires, traitements, soldes ou pensions, ainsi que les cessions consenties en
application de I'article 360.

ART. 375. - Tous les actes, décisions et formalités visés à I'article précédent sont enregistrés
gratis ; ils sont, ainsi que leurs copies, redigés sur papier non timbré.

Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi et les quittances données au
cours de la procédure sont exemptées de tout droit d'enregistrement. Les parties peuvent se faire
représenter par un avocatdéfenseur régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix,
auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque
affaire.

ART. 376. - Il n'est pas dérogé aux regles particulières en vigueur en matière de recouvrement
des créances de I'Etat et des collectivités publiques.

La procedure de I'avis à tiers détenteur demeure utilisable à I'encontre de tous détenteurs de
deniers du chef des redevables pour le recouwement des créances privilégiées d'impôts directs, de
ta^:<es assimilés et d'amendes appartenant à I'Etat ou aux collectivités et établissements publics.

TITRE WI

Des saisies-exécutions

CHAPITRE PREMIER

Des saisies mobilières

ART. 377. - Si, à I'expiration du délai de quinze jours imparti par I'agent d'exécution lors de la
sommation, le poursuivi ne s'est pas libéré, et qu'il y ait eu saisie conservatoire, cette saisie est
convertie en saisie-exécution.
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S'il n'y a pas de saisie conservatoire, il est pratiqué, à I'expiration du délai cidessus spécifié, une
saisie des biens du poursuivi, pour laquelle I'agent d'exécution se conforme aux prescriptions du
titre V du présent liwe.

ART. 378. - A I'exception du numéraire qui est remis à I'agent d'exécution les animaux ou objets
saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi si le créancier y consent, ou si une autre
manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés ; ils peuvent aussi être confiés à un
gardien après récolement s'il y a lieu.

Il est interdit au gardien, à peine de remplacement et de dommages-intérêts, de se servir des
animaux ou des objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.

Ne peuvent être établis gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'à degré de
cousin germain inclusivement et ses domestiques.

ART. 379. - Les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après récolement en bloc ou en
détail suivant I'intérêt du débiteur. La vente aux enchères a lieu à I'expiration d'un délai de huit
jours à compter de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne s'entendent pour fixer un
autre délai, ou que la modification du délai ne soit nécessaire pour écarter des frais de garde hors
de proportion avec la valeur de la chose.

ART. 380. - Les enchères ont lieu marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des
marchés ou un jour de dimanche.

Le président du tribunal pourra toutefois permettre de vendre les effets en un autre lieu et un
autre jour plus avantageux. La date et le lieu desdites enchères sont notifrés au public par tous les
moyens de publicité en rapport avec I'importance de la saisie et les coutumes et usages du lieu. En
outre, quatre placards rédigés en langue française et en langue arabe sont apposés, quatre jours
au moins avant la vente, I'un au lieu où sont les effets, I'autre à la porte de la mairie, ou à défaut,
des bureaux du cercle, subdivision ou poste administratif,, le troisième au marché du lieu, le
quatrième à la porte de l'auditoire du tribunal. Si la vente se fait dans un lieu autre que le marché
ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera affrché au lieu où se fera la vente.

Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, la nature des objets. sans détail
particulier.

L'opposition sera constatée par un acte auquel sera annexé un exemplaire du placard.

ART. 381. - S'il s'agit dc barques, chaloupes, bacs, pirogues, bateaux et autres bâtiments de mer
ou de rivière, dragues et autres engins flottants, il sera procédé à leur adjudication sur les ports.
quais, gares où ils se trouvent après accomplissement des formalités prévues à I'article précédent.

ART. 382. - L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement
comptant.

Si l'acquéreur n'en prend pas livraison dans le délai fixé par les conditions de la vente. ou à défaut
d'une semblable fixation, avant la clôture des opérations, cet objet est remis aux enchères à ses
frais et risques. Ils sont, s'il est nécessaire, placés sous la surveillance d'un gardien.

La vente a lieu après la récolte. à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus
avantageuse.

ART. 384. - Lorsqu'il existe une précédente saisie portant sur tous les meubles poursuivis, les
créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fins d'opposition entre les
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mains de I'agent d'exécution de mainlevée de la saisie et de distribution des deniers. Ils ont Ie droit
de surveiller la procédure et d'en requérir la continuatiog, en cas d'inertie du premier saisissant.

ART. 385. - Si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies à
moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncee. Cette deuxième
demande vaut, au moins, opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution.

ART. 386. - Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie,
sursis par.l'agent d'exécution à la vente.

La demande en distraction doit être introduite par le revendiquant devant la juridiction régionale
du lieu d'exécution, dans la quinzaine du jour où elle a été présentee à I'agent d'exécution, faute de
quoi il est passé outre.

Il est statué en réferé. Les poursuites ne sont continuées qu'après jugement sur cette demande.

CHAPITRE II

Des saisies immobilières

ART. 387. - Sauf en ce quiconcerne les créanciers hypothécaires, I'expropriation des immeubles
ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffrsance du mobilier.

ART. 388. - La juridiction compétente pourra subordonner la vente à I'immatriculation préalable
du ou des immeubles.

ART. 389. - La procedure d'immatriculation se poursuivra conformément aux dispositions du
decret du 26 Juillet 1932. Après I'expiration du délai imparti pour la production des oppositions,
le poursuivant déposera au greffe son cahier des charges et la procédure de saisie immobilière
suiwa son cours jusqu'à I'adjudication exclusivement.

ART. 390. - L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'après décision définitive sur I'immatriculation.
Au cas où Ia décision modifierait la consistance ou la situation juridique de I'immeuble telles
qu'elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant sera tenu de faire publier un dire
rectificatif pour arriver à I'adjudication.

ART. 391. - Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance,
poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles, immatriculés ou non, de son
débiteur. S'il s'agit d'immeubles non immatriculés, le créancier doit foumir une afiestation
établissant régulièrement les droits réels de son débiteur sur lesdits immeubles.

ART. 392. - Le créancier détenteur d'un certificat d'inscription délivrée par le conservateur de la
propriété foncière dans tes conditions prévues aux articles I 19, 120 et 150 du décret du 26 Juillet
1932 ne peut exercer le droit de poursuite prévu à I'article précédent que sur les immeubles
affectés.

En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une créance, I'exécution ne peut être poursuivie
simultanément qu'après autorisation déliwée en forme d'ordonnance sur requête par le président
de la juridiction de première instance. Ladite ordonnance dewa désiger le ou les immeubles qui
doivent faire I'objet de la poursuite. Cette ordonnance doit être obtenue avant le dépôt du catrier
des charges. Il en sera de même lorsqu'un commandement à fin de saisie, signifié en vertu d'un
titre exécutoire non inscrit ne portant pas affectation, aura été inscrit sur plusieurs immeubles.
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ART. 393. - Au cas où le créancier poursuit la vente d'un immeuble immatriculé, le
comrnandement d'avoir à payer dans les quinze jours, prévu par I'article 319, devra comporter, en
tête de I'acte, copie entière du titre, du certificat d'inscription en vertu duquel il est fait.

L'agent d'exécution mentionnera obligatoirement sur le-commandement le nom, le numéro du titre
et la situation des immeubles dont la vente sera poursuivie en c:N de non-paiement. Toutes les
prescriptions cidessus formulees seront observées à peine de nullité absolue du commandement.

ART. 394. - L'original du commandement sera visé à peine de nullité absolue dans un délai
minimum de quinze jours à dater du jour de la signification et y compris ce jour, par le
conservateur de la situation de I'immeuble et inscrit sommairement sur le titre de propriété sans
aucune mention de somme. Visa et mention seront poursuivis à la requête du poursuivant dans le
but de prévenir les tiers de I'existence du commandement et de les mettre en garde contre toute
transaction concernant I'immeuble et pouvant léser les droits du poursuivant. Une copie du
commandement sera déposée à cet effet à la conservation. S'il y a eu précédent commandement
inscrit, Ie conservateur inscrira néanmoins sommairement ce nouveau commandement, mais en le
visant, il mentionnera Ia date de cette première inscription ainsi que les noms du poursuil'ant et du
poursuivi. Les poursuites seront jointes, s'il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou,
d'office, par le tribunal.

ART. 395. - En cas de paiement dans le délai de quinze jours, I'inscription du commandement
sera radiée par le conservateur, sur une mainlevée donnée par le créancier poursuivant en la
forme authentique ou sous-seing privé...

Dans Ie cas de mainlevée sous seing privé, la signature du créancier sera légalisee par I'autorité
du lieu de son domicile. Le débiteur et toute autre personne intéressée pourront également, dans
cd cas, provoquer la radiation de I'inscription du commandement, mais en justifiant par un titre
dûment libératoire, auprès du président de la juridiction de première instance du lieu de
I'immeuble, du paiement effectué.

Le magistrat sera saisi par une requête motivée qui contiendra obligatoirement élection de
domicile dans Ie lieu où siège le tribunal et à laquelle seront jointes toutes pièces justificatives ;
sur cette requête il rendra une ordonnance ordonnant la radiation ou rejetant la demande. Cette
ordonnance devra être rendue dans les trois jours qui suiwont le jour de la remise de la requête au
greffe. La date de cette remise sera constatée par le greffier par une annotation mise au bas de la
requête. Aussitôt rendue, I'ordonnance sera notifiée par extrait par le greffier au requérant, à
domicile élu. L'ordonnance rendue, est dans tous \es cas, dëfinitive el immëdiatement
exéaûoire.

ART. 396. - En cas de non-paiement dans le délai de quinze jours, le commandement inscrit
vaudra saisie. L'immeuble sera immobilisé. Les fruits naturels ou industriels recueillis
postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en proviendra seront immobilisés pour
être distribués avec le prix de I'immeuble par ordre dhypothèque, sauf I'effet d'une saisie
mobilière'des fruits, antérieurement faite. Les loyers et fermages seront immobilisés pour être
distribués avec le prix de I'immeuble par ordre d'hypothèque.

Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-
arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de
mandatements, de collocations, ou par versement entre les mains d'un séquestre nommé par
ordonnance du président de la juridiction regionale sur requête à la diligence de tout intéressé. En
cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.

A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable
conrme séquestre judiciaire des sommes qu'il aura reçues.
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ART. 397. - Dans un délai maximum de trente jours, à compter de I'expiration du délai de quinze
jours précédemment fixé. il sera procédé, à peine de nullité absolue des poursuites, au dépôt, au
greffe de la juridiction de première instance dans le ressort de laquelle se trouve I'immeuble saisi,
du cahier des charges, en vue de la vente dont la date sera frxee dans I'acte de dépôt en observant
les délais cidessus énoncés.

ART. 398. - A peine de nullité absolue des poursuites, le dépôt au greffe du cahier des charges
sera suivi, trente jours au moins avant Ie jour fixé pour la vente, le jour de I'apposition n'étant pas
compris, de l'apposirion des placards dans les lieux suivants :

lo Un placard dans I'auditoire du tribunal où la vente doit être effectuée ;
2o Un placard à la porte du bureau de la région et de la préfecture ou de I'arrondissement où ces
biens sont situés ;
3" Un placard au bureau de la conservation foncière, si I'immeuble est immatriculé ;
4o Un placard sur I'immeuble s'il s'agit d'un immeuble bâti ;
5o Un placard au domicile du saisi ;
6o Quatre placards darrs les rues ou places du lieu de I'immeuble et, si I'immeuble est en dehors
d'une agglomératiorç dans les rues ou places de I'agglomération la plus voisine.

ART. 399. - Les placards rédigés en langue arabe et, s'il y a lieu, en langue française,
contiendront l'énonciation très sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms
et domiciles du poursuivant et du saisi, la date du commandement et de son visa, la désignation de
I'immeuble (comprenant le nom et le numéro du titre, sa désignation, I'immeuble, la region, la
préfecture, la ville ou le village, la rue, le quartier), sa superficie approximative, sa constance, Ia
date et le lieu du dépot du cahier des charges, la mise àprix, Ie jour, l'heure et le lieu de la venîe.

ART. 400. - Le procès-verbal d'apposition des placards sera dénoncé à peine de nullité absolue
des poursuites au débiteur et aux créanciers inscrits, s'il en existe au domicile élu par eux dans
l'inscription. Dans le même acte, il leur sera fait sommation de prendre connaissance du cahier
des charges et d'assister à la vente. A peine de nullité absolue des poursuites, cette dénonciation
dewa être signifiee trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente. Le jour de la
signification n'est pas compris dans ce délai.

ART. 401. - La vente ne pourra, à peine de nullité absolue des poursuites, être frxée audelà d'un
délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du cahier des charges et
compris ce jour.

ART. 402. - La vente aux enchères a lieu en présence du débiteur ou lui dûment appelé. Elle a
lieu devant la juridiction regionale de la situation des biens ou de la situation de la plus grande
partie des biens.

ART. 403. - Dans les huit jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, sommation est
faite :

lo Au saisi, à personne ou à domicile,
2o Aux créanciers inscrits,
de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations
dans le délai de cinq jours avant le jour fixé pour la vente.

Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire des placards apposés, les procès-
verbaux d'apposition des placards, la sommation sont annexés au procès-verbal d'adjudication.
Une expedition du procès-verbal d'adjudication et de ses annexes sera déposée au bureau de la
conservation foncière à fin d'inscription. Cette formalité purgera tous les privilèges et
hypotheques pour sûreté de paiement de ce prix, ou de sa consignation regulière ou encore d'une
compensation ou d'une confusion. Si le duplicatum du titre de propriété n'est pas déposé par le
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porteur, un nouveau duplicatum pourra être déliwé à I'adjudication au nr d'un jugement rendu sur
requête, I'ordonnant. L'ancien duplicatum sera, dans ce cas, frappé de décheance légle. Un avis
sommaire informant le public de cette déchéance sera publié au Journal Officiel et inscrit sur le
ttre.

ART. 404. - Les dires et observations de toutes natures et à toutes fins, les oppositions, les
demandes en nullité de poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de
fond, doivent être consignés sur le cahier des charges cinq jours au moins avant le jour fixé pour
la vente, le jour de la consignation étant compris dans ce délai. Ils contiendront élection de
domicile dans le lieu où siège la juridiction regionale devant laquelle la vente doit avoir lieu. Le
tribunal est saisi par une requête motivée spécifiant clairement, à peine de rejet, Ies moyens
invoqués.

Cette requête doit être déposee au greffe trois jours au moins avant la date fixee pour la vente, Ie
jour du dépôt au greffe étant compris dans ce délai. Elle est immediatement transmise par le
grefiier au président de la juridiction. Le greffier doit aussi immédiatement en notifier copie au
poursuivant à domicile élu. Le tribunal, après avoir entendu, à I'audience même à laquelle doit
avoir lieu la vente, le requérant, si du moins il est présent par lui-même ou par mandataire, dans
ses observations purement orales et qui ne peuvent viser que les mo1'ens spécifiés dans la requête
et, dans les mêmes conditions, le poursuivant, et après avoir recueilli s'il y a lieu les conclusions
du ministère public, statue à cette audience. Si les poursuites sont annulées, mainlevée du
commandement doit être donnée dans cette décision. Si I'inégularité d'une formalité est constatée
sans que cette inégularité entraîne I'annulation des poursuites, la décision doit indiquer, si du
moins elle ordonne de nouveaux actes de procédure, la date à laquelle la vente aura lieu, date qui
ne pourra excéder quinze jours. La décision spécifiera les conditions dans lesquelles le
poursuivant delra remplir les formalités déclarées irregulières. Aucun dire ou observation ne
pourra ensuite être présenté.

ART. 405. - Les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues
en dernier ressort.

ART. 406. - Toutefois, à tout moment des poursuites et même après signification du
commandement, mais en dehors du délai extrême de cinq jours précédelnment fixé, la nullité du
commandement pourra être invoquée. EIle sera demandee à la juridiction regionale du lieu de
I'immeuble par requête motivee dans laquelle le requérant fera obligatoirement élection de
domicile dans le lieu de la juridiction. Cette requête spécifiera clairement, à peine de rejet, les
moyens invoqués. Elle sera déposée au greffe et immédiatement transmise par le greffier au
président de la juridiction.

Ce demier fixera, au bas de la requête, I'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; cette audience
dewa avoir lieu dans un délai marimum de huit jours, à compter du jour du dépôt de la requête
au greffe. Cette fixation d'audience sera notifiée avec une copie de Ia requête au moins trois jours
avant la date fixee par le greffier, au poursuivant et au requérant, à domicile élu. Le tribunal, au
jour fixé pour les débats et sans qu'aucun envoi puisse être accordé, entendra le requérant, si du
moins il est présent ou représenté, dans ses observations purement orales et qui ne pourront viser
que des molens exposés dans la requête, et, dans les mêmes conditions, le poursuivant, et
recueillera, s'il y a lieu, les conclusions du ministère public. Le tribunal statuera dans un délai
ftximum de vingt jours, à compter du jour de I'audience à laquelle I'affaire a été appelee.

Pendant le cours de I'instance et à compter du jour de la réception faite au poursuivant de la
requête, les formalités tendant à la saisie et à la vente sont suspendues sauf la formalité du visa
par le conservateur qui devra toujours avoir lieu. Si le commandement est annulé, mainlevée en
sera donnée. Si la continuation des poursuites est ordonnee, la décision précisera la procédure qui
devra être faite à ces fins, en tenant conrpte des prescriptions et délais suivant le visa. La décision
rendue par le tribunal le sera, dans tous les cas, en dernier ressort.
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ART. 407. - Dans le cas où il ne serait pas donné suite au commandement ou dans le cas où
I'adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par décision judiciaire n'aurait pas lieu, le
saisi pourra toujours, par requête motivée, demander en réferé la mainlevee du commandement.
Ceue requête sera adressée au président la juridiction regionale devant laquelle devait avoir lieu la
vente. Copie de cette requête sera notifiée au poursuivanq à domicile élu, par le greffier, trois
jours au moins avant la date du réferé. Ceue date sera indiquee au bas de la requête.
L'ordonnance rendue sera, dans tous les cas, définitive et immediatement exécutoire.

ART. 408. - L'adjudication a lieu à I'audience des saisies immobilières du tribunal. Aussitôt que
les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que
chacune une durée d'environ une minute. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est
couverte par une autre, lors même que cette demière serait déclaree nulle.

ART. 409. - L'adjudication ne peut être qu'après I'erlinction des trois bougies allumées
successivçment. S'il ne survient pas d'enchères pendant la duree de ces bougies, le poursuivant est
déclaré adjudicataire pour la mise à prix. Si, pendant la duree d'une bougie, il survient des
enchères, I'adjudication ne peut être faite qu'après I'extinction de deux nouvelles bougies sans
enchères suryenues pendant leur durée.

ART. 410. - Avant l'ouverture des enchères, I'agent d'exécution doit annoncer que l'adjudicataire
n'est pas définitivement acquéreur si, dans un délai de dix jours à partir de la date d'adjudication,
une surenchère s'est déclarée de la part de toute personne et que cette surenchère ne peut être
rétractée.

La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, Elle est dénoncée dans les
cinq jours, par le grefiier, par lettre recommandée, à I'adjudicataire, au poursuivant et à la partie
saisie. La dénonciation contient convocation pour la première audience utile qui suit I'expiration
d'un délai de dix jours, à I'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait
contestée ; elle fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu
que quinze jours après celui de I'audience éventuelle.

ART. 41 l. - Lavalidité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusion, cinq jours
au moins avant le jour de I'audience éventuelle.

Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il est passé outre à la publicité dans les
conditions ou si elle a eu lieu pour la première adjudication. Au jour indiqué, il est ouvert de
nouvelles enchères auxquelles toute personne peut concourir : si la surenchère n'est pas couverte,
le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la
seconde adjudication.

ART. 412. - Faute par I'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble est
revendu sur folle enchère, après sommation non suivie d'effet, de tenir ses engagements, dans un
délai de dix jours.

ART. 413. - Lorsqu'il y a lieu à folle enchère, il est procédé selon le mode indiqué aux articles
379 et suivants.

ART. 414. - Il est loisible aux parties, pour éviter de recourir à la procédure qui l'ient d'être
décrite, de convenir, dans I'acte constitutif d'hypothèque ou dans un acte postérieur, mais à la
condition que cet acte soit inscrit, que, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier pourra faire
vendre I'immeuble hypothéqué. Dans ce cas, la vente a lieu aux enchères publiques devant un
notaire commis par simple ordonnance rendue sur requête du président de la juridiction regionale
après accomplissement des formalites préwes aux articles 393 et suivants.
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ART. 415. - Ledit notaire reçoit, le cas échéant, la declaration de surenchère.

TITRE WII

De la distribution par cintribution

ART. 416. - Si les demiers anêtés ou le prix des ventes , ne suffisent pas pour payer les
créanciers, le tiers saisi ou I'officier qui aura fait la vente sera tenue de consigner au greffe les
fonds huitjours après la fin des opérations de saisie ou de vente sous deduction pour le tiers saisi
des frais tarés de sa déclaration affirmative s'ils n'ont été mis à sa charge, pour I'officier vendeur
de ses frais tarés par le juge sur la minute du procès-verbal.

ART. 417. - La partie la plus diligente saisira le président de la juridiction regionale en vue de la
convocation des créanciers et de la partie saisie. Cette convocation est faite par lettre
recommandee avec accusé de réception expédiée par le greffrer.

Les créanciers qui ne déferent pas à cette convocation ou ne s'y feront pas représenter ne
participeront pas à la distribution. Mention de la déchéance encourue est faite dans la lettre
recommandée adressée par le greffier.

ART. 4lS. - Au jour fixé pour la réunion, le magistrat, assisté de son greffter, entend les parties
présentes, vérifie lei créances, procede à la répartition entre les ayants droit et leur soumet l'état
de distribution.

ART. 419. - S'il n'y a point de contestation, un procès-verbal est aussitôt dressé. Ce procès-
verbal, qui sera déposé au rang des minutes du greffe, est signé de tous les participants ou
mentionne qu'ils nè le ôavent ou le ne peuvent. Il a force exécutoire et emporte hlpothèque
judiciaire. Les créanciers obtiennent immédiatement paiement par le grefÏier.

ART. 420. - S'il y a contestation ou désaccord sur la répartition proposée, ie magistrat consigne
les observations et explications des parties et, statuant par voie d'ordonnance, arrête la
distribution des deniers et ordonne la délivrance des sommes aux créanciers.

ART. 421. - L'ordonnance prévue à I'article précédent est susceptible d'appel.

AF.T.422. - Si la créance saisie-arrêt est à échéances successives et qu'il survienne un nouveau
créancier produisant par déclaration au greffe après la répartition amiable ou judiciaire, le
magistrat convoque, sur sa requête, les créanciers et il procede, à nouveau, colrlme il a été dit ci-
dessus.

ART. 423. - En ce cas, les sommes versées par I'adjudicataire sont déposées au greffe de l'état de
distribution complété par l'énoncé des dires et observations des parties et remis, accompagné de
toutes pièces utiles, au président du tribunal compétent.

ART. 424. - Ce magistrat convoque, dans les huit jours de la remise de l'état, les créanciers dont
les noms y figurent ; ceffe convocation est faite par lettres recommandées expédiées par le greffier
et adressées aux intéressés, tant à leur domicile qu'à leur domicile d'élection. Le propriétaire
exproprié et I'adjudicataire sont également convoqués en la même forme. Les quotes-parts des
créanciers défaillants leur sont réservées.

ART. 425. - Au jour fixé pour la réunion, le magistrat entend les observations et les explications
des parties et, statuant par voie d'ordonnance, il arrête I'ordre, ordonne la délirrance des
bordereaux de collocation à chacun des créanciers venant en rang utile et prononce en même
temps la libération de I'immeuble qui se trouve aftanchi de toutes les charges hlpothecaires dont
il était grevé, alors même que les créances garanties n'auraient pu être réglées en tout ou en partie.
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ART. 426. - L'ordonnance prévue à I'article précédent est susceptible d'appel.

ART. 427. - Expédition de l'état de répartition amiable ou de la décision définitive clôturant
I'ordre judiciaire est délivrée à I'adjudicataire aux fins d'inscription sur Ie livre foncier. Cette
inscription purgera tous les privilèges et hlpothèques.

TITRE IX

De I'ordre

ART. 428. - L'adjudicataire ayant versé dans Ie délai frxé par le cahier des charges, mais qui ne
pourra en aucun cas excéder six semaines, entre les mains du greffier ou du notaire commis, en
même temps que le prix principal de I'adjudication le montant des frais faits pour parvenir à la
mise en vente et, le cas échéant, à I'immatriculation lorsque celle-ci a été rendue nécessaire, frais
dont le montant dûment arrêté et ta\é par le juge aura été annoncé avant la mise aux enchères, le
greffier ou le notaire dépositaire desdites sommes établit, dès I'expiration du délai accordé pour la
déclaration de surenchère, un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire
exproprié.

Les créances sont à cet effet classées dans I'ordre suivant :

lo Les frais de justice faits pour parvenir à Ia réalisation de la vente et à la distribution du prix ;
2o Les créances garanties par des hlpothèques, selon leur rang :
3o Les créances privilégiées s'exerçant dans I'ordre suivant :

a) Les frais funéraires, si le débiteur est décédé ;
b) les frais de justice;
c) les salaires de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers mois ;
d) la créance de la victime de I'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux,
pharmaceutiques et funéraires ainsi que les indemnités allouées à la suite de I'incapacité
temporaire du travail ;
e) les allocations dues aux ouwiers et employés par les caisses de compensation et autres
institutions agréées pour le service des allocations familiales ;
f) les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des
allocations familiales à l'égard de leurs adhérents pour les cotisations que ceux-ci se sont
engagées à leur verser, en vue du paiement des allocations familiales.

40 Les créances fondées sur des titres exécutoires lorsque les bénéficiaires sont inten'enues à la
procédure par voie d'opposition, ces demières au même rang et au marc le franc entre elles.

L'excédent, s'il y en a un, est attribué au propriétaire exproprié.

ART. 429. - L'état de distribution est soumis aux intéressés et, en cas d'approbation de leur part,
remise leur est immédiatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance, et, s'il y a
lieu, mainlevée de I'hlpothèque consentie en leur faveur.

ART. 430. - S'il y a désaccord entre les divers créanciers, soit sur le rang à attribuer à leur
créance, soit sur le montant des sommes à leur revenir, la distribution du prix ne peut avoir lieu
que par voie d'ordre judiciaire.
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LIVRE X

DISPOSITIONS GENERALES

ART. 431. - Ne peuvent ester en justice que ceux Ou, on, qualité et capacité pour faire valoir
lzurs droits. Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou le défaut d'autorisation,
lorsque celle-ci est exigée.

ART. 432. - Chacun est tenu d'exercer ses droits selon les regles de la bonne foi.

ART. 433. - Tous les délais fixés par les dispositions du présent code pour I'exercice d'un droit
sont impartis à peine de déchéance.

ART. 434. - Toutes les amendes prescrites par les dispositions du présent code doivent être
obligatoirement appliquées.

ART. 435. - En ce qui concerne les nullités ou irrégularités de forme et de procédure résultant de
I'inobservation des dispositions du présent code, le juge prononce en tenant compte des
circonstances de la cause et de I'intérêt des parties.

ART. 436. - Aucune nullité ou irrégularité ne peut être invoquée par une partie après avoir
présenté des conclusions au fond.

ART. 437. - Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs, le jour de la remise de
la convocation, de la notification, de I'avertissement ou de tout autre acte, faite à personne ou à
domicile, et le jour de l'échéance n'entrant pas en compte.

Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour non férié.

ART. 438. - Sont considérés comme jours feriés pour I'application du présent code les fêtes
légales.

ART. 439. - Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et
avertissements, concernant, soit des incapables, soit des administrations publiques, des sociétés,
associations et toutes autres personnes morales, sont adressées à leurs représentants légaux pris
en ceffe qualité.

ART. 440 - Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un
interrogatoire d'une partie, de nommer ou un des experts et, généralement- de faire, en vertu d'une
ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, une opération quelconque et que les parties ou les lieux
contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un tribunal voisin ou un juge, suivant
I'exigence des cas : ils peuvent même autoriser un tribunal à nommer un des membres pour
procéder aux opérations ordonnées.

Si la commission rogatoire doit être exécutée hors du ressort des juridictions, elle est transmise
au ministère des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions
diplomatiques.

ART.44l. - Toute affaire portée devant I'une des juridictions mauritaniennes donne lieu à un
jugement, sans pouvoir être terminee par simple radiation.

ART. 442. - Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge sont faits au lieu où siège le
tribunal ; le juge y est toujours assisté du greffier qui garde les minutes et délivre les expéditions ;
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en cas d'urgence, lejuge peut repondre, en sa demeure, aux requêtes qui lui sont présentees ; le
tout sauf I'exécution des dispositions prévues au titre II du Liwe IV.

ART. 443. - La présente ordonnance toutes les disposilions antérieures contraires et notamment
la loi no 62452 du 2 fewier L962 instituant un Code de procédure civile, commerciale et
administrative et ses" textes modificatifs ou complémentaires et entrera en vigueur dès sa
publication selon la procédure d'urgence.

ART. 444. - La présente ordonnance sera publiée suivant la procedure d'urgence et exécutee
comme Loi de I'Etat.

Fait à Nouakchott. le 9 Juillet 1983

Pour le Comité militaire de salut national
Le Président :

Lieutenant-colonel Mohamed Khouna ould HAIDALLA
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