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L'''itinerance'' des Sereer Niominka.
De l'international au local? *

TarikDahou

« J'ai fait I'aventure. Je suis d'abord parti a bord d'un bateau de peche
industrielle au sein duquel ['ai travaitle. Ensuite, lars d'un debarquement en
Espagne, je me suis enfui et j'ai travaille la-bas : mais j'ai ete refoule.
Apres cela, j'al retravaille a bord d'un bateau; je me suis arrange avec Ie
propnetaire pour qu'il me debarque au Portugal. J'ai alors rejoint des pa-
rents en Espagne. J'y ai encore travaille et puis j'ai ete a nouveau refoule,
J'ai alors achete une grande pirogue pour aller pecher Ie requin jusqu'en
Guinee. Ensuite, j'ai cesse cette activlte pour aller en Mauritanie, afin de
travailler sur un bateau. Je suis ensuite aile travailler en Algerie puis au
Maroc, au j'ai passe la frontiers pour me rendre en Espagne. J'ai encore
ete refoule, Maintenant je travaille au village, ma vie aujourd'hui, c'est
.. 1
ICI» .

Le recit de cet homme de cinquante ans res semble fort a celui de
nombreuxjeunes migrants d'aujourd'hui qui partent en pirogue pour re-
joindre les Canaries espagnoles. La migration par la mer n'est pas un phe-
nornenenouveau pour les populations niominka 2, et elle n'est done pas
seulementliee ala fermeture des enclaves espagnoles au Maroc (Ceuta et
Melilla). Nombre de migrants ont ete refoules plusieurs fois, et menent
des activites de peche pour reconstituer leur capital perdu dans Ie voyage
et tenter, a nouveau, la traversee. Cette migration n'a pas pour seul objec-
tif une installation dans les pays europeens. Elle a largement contribue a
enttetenir les anciennes migrations vers les regions du Sud du Senegal et
vets les autres pays des rivieres du Sud. Dans le cas des Niominka, les
migrations de differentes echelles (locales, regionales et intemationales)

Je tiens it remercier Benoit Hazard, Momar-Coumba Diop, et Vincent Foucher pour les
fructueux commentaires qu'ils ont bien voulu effectuer a propos d'une version prelimi-
naire de ce texte1 •
Ce temoignage a ete recueilli en aout 2007 dans le village de Niodior, dont est originaire

Fatou Diom, auteure du roman Le ventre de / 'At/antique [Paris, editions Anne Carriere,
2003).
2 Le terme designe les gens des iles de la partie Nord du Delta du Saloum ; 1es iles du
Gandoul sont aujourd'hui peuplees, en grande partie, par des Sereer, Le terme (nka) fait
reference aux "gens" de l'ancienne province du "Niemi" (Brooks 1995) partagee entre le
Niombato, situe sur 1a rive Nord de 1aGambie, et le Niombata, sur 1a rive Sud (Ba 1976).
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apparaissent etroitement liees et dessinent une « constellation migratoire »
(Hazard 2002) ; c'est-a-dire un ensemble d'espaces sociaux integres par
des reseaux transversaux ou les flux de ressources s'imbriquent it ceux des
hommes. L'economie de transfert montre que la mobilite repond autant it
des motifs d'accumulation de richesse et de pouvoir au sein du groupe
domestique et au niveau des institutions villageoises, qu'a une appropria-
tion du territoire maritime.

L'etude des mobilites des communautes sereer niominka permet de
reconsiderer certains presupposes relatifs aux migrations senegalaises : les
deplacements sont generalement vus comme une reponse mecanique aux
manques d'opportunites economiques dans les terroirs. Si l'on ne peut que
s'emouvoir devant les conditions perilleuses dans lesquelles certains
Ouest-Africains bravent la mer pour les Canaries, souvent au prix de leur
vie - les naufrages ayant ete nombreux -, la migration depasse Ie cadre
d'un exode de demunis vers l'eldorado europeen. II ne s'agit pas de passer
sous silence la responsabilite de l'Europe et des Etats d' Afrique de
l'Ouest dans la gestion catastrophique de ces flux humains, mais plutot de
restituer une image de la migration moins tronquee par les imaginaires
collectifs et les emois suscites par les violences subies au cours des par-
cours migratoires. Comme chez les Soninke, etudies dans les travaux pre-
curseurs de Francois Manchuelle (1997), dans le terroir du Saalum ce sont
les populations ayant le plus fort capital social et economique qui migrent
vers I'Europe. Les pauvres sont moins nombreux it partir vers
l'international, et les motifs economiquesne sont pas aussi determinants
que Ie « prestige» lie it la migration.

Les Niominka mobilisent l'argent issu de la migration pour develop-
per des strategies de circulation complexes ne se limitant pas aux routes
vers l'Occident. Les strategies de colonisation de l'espace maritime en
Senegambie font partie integrante de cette mobilite, Ainsi que l'a remar-
quablement montre Paul-Andre Rosental (1999), dans son ouvrage sur la
migration francaise au XIXe siecle, Ie paradigme de l'exode rural a long-
temps cache une multitude de mobilites rurales. L'analyse statistique de la
croissance des seules capitales urbaines a restitue l'image d'un deverse-
ment des campagnes vers les villes, alors que les deplacements entre vil-
lages et vers les bourgs locaux etaient aussi determinants. La demarche
microhistorique et l'analyse des strategies familiales qu'elle permet ont
renverse la perspective de la mobilite en devoilant que la migration vers
les villes pouvait ne concerner que certains membres de la famille alors
que les autres privilegiaient une migration plus locale. D'une maniere
comparable, la predominance du paradigme de I' exode vers les capitales
africaines et europeennes dans l'analyse des migrations d' Afrique de
l'Ouest a occulte d'autres mobilites, dans Ie terroir meme et vers les cam-
pagnes d'autres pays de la region. Cette vision qui repose sur une concep-
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tion sedentaire des paysans africains, que seules les secheresses des an-
nees soixante-dix auraient mis en mouvement, n'a pas su rendre compte
desrelations entre differentes echelles de migrations. Ce sont ces relations
que nous tenterons de restituer a partir d'une sociohistoire des reseaux
migratoiresniominka et des strategies des groupes familiaux.

On verra ici que la migration est un phenomene tres ancien pour ces
populations inserees depuis longtemps dans Ie capitalisme, a travers Ie
cabotageet la contrebande vers la region des rivieres du Sud. Cette inser-
tion precoce dans I' economie maritime et la migration vers les villes ont
facilitela specialisation dans l'economie halieutique qui a ensuite servi de
supporta Ia migration vers I'Europe, par l'intermediaire de la navigation,
lors de la deuxieme moitie du XXe siecle. En retour, cette migration vers
l'Europe a entretenu une mobilite regionale, a I'echelle des rivieres du
Sud. Les plus recentes migrations au sein du delta du Saalum rendent
compted'une dissemination interne, car, au cours du XXe siecle, les popu-
lationsont forme des campements pour mener leurs activites, Bien que les
iles du Gandoul soient majoritairement peuplees de Sereer et les iles du
Niombato de Mandingue, on trouve un grand nombre de campements
sereer dans les tles du Niombato et, beaucoup plus rarement, des campe-
ments mandingue dans les iIes du GandouI. Au-dela de ces migrations
internes, les iles sont caracterisees par des deplacements saisonniers en
Gambie, en Casamance et en Guinee-Bissau et un etablissement en ville,
notamment vers I'agglomeration dakaroise et, dans une moindre mesure,
vers Kaolack, Banjul et Ziguinchor. Cette multilocalisation de I'activite
s'est concretisee grace aux mecanismes d'accumulation au sein de reseaux
sociaux communautaires et au sein du groupe domestique. Enfin, avec
l'avenement des departs en pirogues vers les Canaries, on assiste a une
acceleration de la migration vers I'Europe. Ce demier phenomene est-it
susceptible de remettre en cause I'integration des differents types de mo-
bilite ?

Lamigration niominka

Les migrations intemationales en pirogue sont un phenomene tres
ancien en Afrique de l'Ouest. Les savoirs ainsi que les techniques lies a la
peche temoignent de I'inscription durable des communautes littorales
dans des echanges de longue distance (Chauveau et at. 2000). Les Nio-
minka se sont inseres de maniere tres precoce dans une economic mari-
time a I'echelle des rivieres du Sud (Gambie, Casamance, et deux Gui-
nees), et leurs activites sur les differents territoires de la region se sont
intensifiees jusqu'apres les independances.
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Dans Ie Delta du Saalum, Ie commerce local entre les lies et leur pro-
che peripherie se developpe tres tOt, puisque Ie commerce niominka se
deployait sur la basse et moyenne Gambie des Ie xv siecle (Brooks
1995: 223). La traite transaharienne et Ie commerce de I'or donnent lieu a
des echanges entre Ie littoral du Saalum et le royaume du Bambouk, situe
a l'Est, en amont du fleuve Gambie \Boulegue 1968: 96-106). Au cours
du xv siecle, les recits des premiers explorateurs occidentaux de la cote
ouest africaine temoignent de I'insertion precoce du Gandoul dans I'eco-
nomie maritime - transport des biens et des personnes. Les lies du Saalum
ont tres tot pris part au commerce regional, puisqu'elles tenaient une place
dans les echanges senegambiens a travers leurs relations avec les comp-
toirs : ces relations se sont etablies des Ie XVII' siecle avec Joal, Palmarin
et Banjul (Boulegue 1968 : 249'270). Si les echanges locaux etaient plus
dynamiques, la zone du Saalum participait egalement au commerce regio-
nal, notamment du fait de sa production de sel. L'avenement de la traite
atlantique aux depens de la traite saharienne a intensifie I'activite com-
merciale au point de pousser a une specialisation, qui concerne davantage
les populations du Gandoul, dont les terres salees se pretent moins a
I'agriculture que celles du Niombato. Seule la riziculture pluviale est alors
notable et elle se pratique done avec des methodes moins intensives qu' en
Casamance, les Niominka etant davantage tournes vers Ie commerce que
leurs voisins du Sud (Pelissier 1966 : 417-419).

Les relations commerciales des populations des lies avec les comp-
toirs ont donne naissance a une economie de transport des personnes et
des biens dans laquelle se sont specialises les Niominka (Brooks 1995).
L' echange entre produits de la traite issus des comptoirs et productions
vivrieres des lies - produits halieutiques et cereales -, a dynamise la navi-
gation interne aux lies. L'econornie maritime a cru avec la littoralisation
des echanges qui s'est intensifiee Ie long des cotes ouest-africaines lors de
la conquete des puissances europeennes. Au cours de la peri ode coloniale,
les Niominka ont participe a un commerce cotier international tirant profit
des disparites entre les colonies francaise, anglaise et portugaise des rivie-
res du Sud I (cf carte I). Ce sont les controles politiques sur terre qui ont
intensifie les flux d 'hommes et de biens par la mer.

Dans I'entre-deux-guerres, I'eccnomie arachidiere est venue egale-
ment alimenter celte economic maritime, les pirogues servant a acherniner
l'arachide vers les centres de traitement de Kaolack ou vers la colonie
gambienne. Les populations niominka se sont specialisees dans Ie trans-
port de ce produit de rente en reliant les points de production dans Ie
Niombato aux points de traite que sont Sokone, Passy ou Foundiougne,
voire Kaoloack et Banjul. Pendant la Deuxieme Guerre rnondiale, la per-

1 Archives nationales du Senegal et entretiens personnels.
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turbationdes circuits d'approvisionnement issus de l'Europe a offert des
opportunites pour un commerce de contrebande fort lucratif vers les re-
gionsSud. Les biens manufactures sont alors echanges en Gambie ou en
Gurnee-Bissaucontre les cereales produites localement '.

Carte 1. Migrations niominka

Dakar, Europe",
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Gambi,..
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I Entretiens personnels.
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Apres la Seconde Guerre mondiale, les ressortissants du Gandoul
convoient les arachides des zones de production, en amont du fleuve
Gambie, vers les points de traite situes en aval eta Banjul. Le commerce
des perches de paletuviers, abondants dans le delta du Saalum et en Gam-
bie, se pratique en direction des agglomerations de Kaolack et Banjul, OU
leur robustesse est prisee dans la construction I.Au cours de cette periode,
Ie cabotage et la peche lointaine se developpent fortement -l'agriculture
devient une activite annexe, qui ne repond plus qu'a des besoins vivriers.
Elle devient meme accessoire, lorsque le produit de la peche en Gambie,
en Casamance ou en Guinee-Bissau est echange contre des productions
vivrieres, Leg' activites commerciales et la peche itinerante sont menees
conjointement le long du littoral Sud. Le poisson seche et Ie sel sont
echanges contre des productions de cereales ou d'huile de palme, tandis
que les marchandises de contrebande sont rev endues a partir des Iles du
Gandoul (Pelissier 1966 : 412-419).

Neanmoins, a partir des annees 1960, la specialisation halieutique va
s'affirmer, avec la croissance du marche du poisson et la crise de l'econo-
mie de transport (cabotage vers les deux Guinees notamment), et ensuite
s'intensifier, durant les annees 1970, avec la progression de la motorisa-
tion de la peche piroguiere (Chauveau 1985). La croissance des debouches
halieutiques dans les villes littorales du Senegal dynamise la migration
vers la capitale. Les mareyeurs niominka, specialises dans la vente de
poisson sur les marches de la capitale deploient des logiques d'accumula-
tion elargie et de prise en charge des migrants (Van Chi Bonnardel 1977).
C'est notamment par l'intermediaire des circuits de mareyage que se de-
veloppent des reseaux d'embauche sur les bateaux de peche industrielle,
de maniere temporaire ou definitive, dans la sons-region ou vers l'Europe.
Les reseaux sociaux structurent la migration sur les bateaux de peche in-
ternationaux, considerable a partir de cette periode. Beaucoup de Niomin-
ka deviennent ouvriers de la peche internationale thoniere et partent a
destination des ports francais, plus particulierement bretons et, ulterieu-
rement, vers les cotes espagnoles, notamment les ports basques.

Les debouches halieutiques en milieu urbain entrainent egalement une
migration vers Kaolack, Mbour et Joal qui accueillent une importante
communaute de pecheurs niominka. Meme si ces migrations remontent a
la premiere moitie du XXe siecle, e1les prennent de l'ampleur apres la
Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de pecheurs, d'abord venus pour de
courtes campagnes, y batissent de petits campements a la peripherie ur-
baine. Ils s'implantent egalement dans des quartiers OU ils construisent des
maisons et logent des ressortissants des villages des Iles venus effectuer
des campagnes de peche pendant quelques mois dans les embarcations des

1 Entretiens personnels.
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premiers residents installes en ville. Ainsi, les campements a la lisiere des
villes regionales, accueillant les migrations saisonnieres, tendent a devenir
des espaces relais qui servent de base a l'organisation d'une migration
durable. C'est principalement avec l'integration a la ville que ces strate-
gies peuvent s'accomplir. La penetration des reseaux politiques notam-
ment permettra de perenniser l'occupation peripherique des villes en ac-
cedant a des parcelles. En outre, la scolarisation permettra aussi d'integrer
des emplois urbains facilitant la prise en charge des migrants, et d' en-
voyer des sommes d'argent regulieres aux parents restes au village.

Depuis les annees 1960, l'investissement dans la peche piroguiere des
gains de cette migration urbaine et sur les bateaux de peche intemationaux
a entraine une forte capitalisation de la peche artisanale niominka, contrai-
rement a son homologue mandingue dans les iles. Cette capitalisation a
entretenu une territorialisation sur l'espace maritime, notamment au Sud
du delta du Saalum. Le retrecissement des marges du cabotage et Ie deve-
loppement de la motorisation ont stimule les migrations de peche vers la
region Sud. Depuis la Gambie, en passant par la Casamance, jusqu'en
Guinee-Bissau, les pecheurs niominka s'installent pendant plusieurs mois
dans des campements de peche a proximite de villages situes le long du.
littoral d'ou ils effectuent leur sortie en mer. C'est dans Ie cadre de rela-
tions d'hospitalite que se sont construites des relations d'echange entre les
populations residentes et les populations niominka. Les pecheurs vont
s'etablir dans les villages, Ie long des cotes, et tissent des alliances matri-
moniales avec leurs hotes. Ils leur concedent souvent une part du produit
de la peche et leur rendent d'autres services, notamment Ie transport de
personnes. Ils pas sent ainsi plusieurs mois de la saison seche dans la re-
gion des rivieres du Sud et reviennent dans les iles du Gandoul pour la
culture agricole, au moment de la saison des pluies.

Cette migration regionale est loin d'avoir attenue les strategies
d'appropriation du territoire local. Elle a plutot deplace les enjeux de terri-
torialisation vers l'espace maritime. Les ressources glances lors des cam-
pagnes dans les rivieres du Sud ont conduit a intensifier la pratique de la
peche dans le delta grace a l'acquisition d'equipements. Ces equipernents
ont aussi facilite les migrations saisonnieres dans l'exercice de l'activite
halieutique. II en va de meme pour la migration intemationale, qui s'est
traduite par un accroissement de la peche motorisee, Bien que la motorisa-
tion provienne d'une politique publique, les transferts d'argent ont servi a
l'acquisition de grandes pirogues et a l'achat d'engins de peche plus per-
formants (sennes toumantes, filets derivants de plusieurs centaines de
metres). Les transferts d'argent ont done ete un facteur determinant de la
capitalisation de la peche piroguiere dans le Saalum. Ils ont ainsi permis
d'exploiter des ressources halieutiques sur des espaces plus etendus et
plus eloignes.
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L'insertion precoce des Niominka dans I'economie maritime explique
qu'ils se soient tres tot engages dans des pratiques migratoires a I'echelle
internationale (Chauveau 1985). Dans le delta du Saalum, les migrations
touchent davantage les populations niominka qui ont privilegie une
«multilocalisation» de leurs activites, laquelle s'explique par differents
facteurs historiques: facteurs ecologiques (problemes d'approvisionne-
ment en eau) et facteurs economiques (insertion precoce dans une econo-
mie maritime et penetration des circuits de distribution des ressources
halieutiques). L'appropriation des ressources maritimes a ete cruciale et a
stimule le phenomene de multilocalisation. La plus grande capitalisation
de leur activite de peche s' explique essentiellement par ce phenomene, qui
a encourage par la suite l' organisation de reseaux migratoires de plus lon-
gue distance.

Multllocalite et colonisation du territoire maritime

Depuis une quarantaine d'annees, la projection des activites au niveau
international a entraine une colonisation halieutique du delta du Saalum.
La mobilite internationale a ete un moyen de s'approprier I'espace au
niveau du terroir, grace a la capitalisation progressive de I'activite qui a
donne un nouvel essor aux mobilites, Aujourd'hui, dans cette zone situee
entre Joal et Banjul, les conflits sur l'espace sont la consequence d'un
processus de colonisation maritime des chenaux du delta et en mer. 11sse
multiplient au niveau des embouchures du delta, OU se situent les zones de
peche les plus intensivement exploitees (Bousso 1996) et les passes pour
la cueillette des coquillages. Ces conflits, qui opposent majoritairement
des pratiques de peche differentes, aboutissent le plus souvent a des ar-
rangements au sein de la profession I. - ...',. ..~-

Dans le delta du Saalum, la modalite la plus ancienne d'acces aux
espaces halieutiques est celIe mise en oeuvre par les pecheurs niominka du
Gandoul, a savoir la colonisation de campements de peche. Les popula-
tions pratiquaient la culture itinerante a des lieux distants du village, OU its
s'installaient pour la campagne hivernale, tout en effectuant la peche sur
le site meme (Van Chi Bonnardel 1977). Si autrefois la migration etait
aussi bien liee aux activites agricoles qu'a l'exercice de la peche, actue1-
lement elle est etroitement correlee aux activites halieutiques. L'occu-

1 Les conflits se reglent par des arrangements entre pecheurs sur Ie lieu meme de
I'incident, si celui-ci n'est pas important. Si c'est Ie cas, Ie conflit fait I'objet d'une media-
tion au niveau du service des peches ou une premiere conciliation est tentee, Si cette der-
niere echoue~ une autre conciliation est effectuee sous la responsabilite des representants
communautaires des pecheurs, Si cette demarche est infructueuse, I'affaire est alors portee
devant la loi, suite a la redaction d'un rapport par Ie responsable du service des peches.'
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pation des campements est essentiellement destinee it cibler les zones de
peche ou les ressources halieutiques sont plus abondantes qu'au niveau
des sites d'habitation villageois. Cette modalite d'acces it l'espace halieu-
tiquedeltaique s'est developpee avec la progression de la motorisation de
lapeche piroguiere, phenomene qui, on l'a vu, touche davantage les villa-
gesdu Gandoul que ceux du Niombato.

Nombre de villages du Gandoul exercent leurs activites Ie long du
chenal du Diombos, au niveau de plusieurs campements situes dans les
lles du Niombato (cf carte 2). Ainsi, depuis que les populations ont aban-
donne la culture agricole, des campements comme Dious, Gofoura, Dio-
fandor,Diogaye, Gouk, Bakhalou, Bambouk sont frequentes par les villa-
geois du Gandoul pendant une bonne partie de l'annee, Le deficit pluvio-
metrique enregistre au cours des trente demieres annees a entraine une
modification de la mise en valeur des terroirs villageois : d'une maniere
generale, la plupart de ces campements destines it l'agriculture sont beau-
coup moins frequentes, ou ne sont occupes que pour les camp agnes de
peche. Etant donne I'incertitude liee it I'activite agricole, les populations
preferent intensifier leur effort de peche, principalement au niveau des
campements situes it proximite des sites riches en res sources halieutiques.

Cette colonisation de I' espace maritime, qui s' est accrue au cours des
quarante dernieres annees, provo que de nombreux conflits entre autochto-
nes et allochtones autour de l'appropriation des ressources halieutiques.
Les conflits entre pecheurs lebou 1 et pecheurs niominka ont lieu sur
l'ensemble de l'espace maritime cotier, qu'il s'agisse du delta ou du litto-
ral. Avec la diminution de l'exploitation agricole et les importantes migra-
tions des pecheurs lebous constatees pendant les annees 1980, c'est de-
sormaisIe clivage allochtone / autochtone qui predomine dans les conflits
d~acc'esaiix espaces, -notamment aux environs de Djiffer, meme s'ils
s'etendent it d'autres zones. Si ces conflits opposent principalement Nio-
minka et Lebou, c' est parce que les pecheries de ces deux communautes
disposent des capacites de capture sur un territoire etendu. L'acces aux
ressources migratoires cree de nouvelles configurations suscitant une
concurrence accrue sur l'espace.

1 A la fin des annees 1970, l'implantation d'une usine de farine de poisson dans Ie campe-
rnent de Djiffer a contribue a I'attractivite de la zone au point que des Lebou s'y implan-
tent. Ces premiers occupants de la presqu'ile du Cap-Vert peuplent une bonne partie de la
cote senegalaise ; les Lebou de Saint-Louis exploitaient de longue date les eaux de la
Petite Cote (Brooks 1995: 197-223). Des pecheurs, originaires de la Petite Cote et de
Saint-Louis, se sont installes a Djiffer, qui connait une forte croissance demographique
dans les annees 1980. Bien que l'usine soit aujourd'hui fermee, ils exercent toujours,
depuis cette localite, leur activite de peche dans les chenaux du delta et sur la facade mari-
time. Si beaucoup d'entre eux y passent des campagnes de peche de six a neuf mois, cer-
tains y resident toute I'annee.
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Carte 2. Colonisation halieutique dans le Delta du Saloum

Atttllllf: Tarill Dabou
80_1Martin et Becker (1979)

Du fait de cette colonisation maritime, les embouchures estuariennes
du Saalum, du Diombos et du Bandiala font l'objet d'une exploitation
intensive. Dans la partie estuarienne du Saalum et du Diombos, les con-
flits sont frequents notamment entre Niominka, utilisateurs de filets deri-
vants, et Lebou utilisateurs de filets fixes. Ces derniers, installes it Djiffer,
tendent it exercer leur activite dans les estuaires du delta du Saalum. Les
grands engins de peche (filets derivants, sennes de plage) se deploient
aussi dans ces zones estuariennes. Le terroir villageois, qui s'etendait ega-
lement aux bolons it proximite du village (Pelissier 1966 : 414-415) - de
maniere comparable aux «terroirs amphibies » de Casamance (Cormier-
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Salem 1995)- n'est plus un marqueur du territoire dans la mesure oil tous
les bolons peuvent etre cibles par la peche motorisee, Aujourd'hui, la
territorialisation de l'activite est davantage liee a une politique de
l'appropriation du territoire, par I'intermediaire des moyens engages dans
la capitalisation de la peche, Les conflits se sont recemment estompes
avec Ie deploiement de la peche au filet derivant vers les zones meridiona-
les de la region des rivieres du Sud, deplacement du, principalement, a la
diminution des prises I.

Aujourd'hui, la peche s'etend aussi bien dans les estuaires que sur le
littoral. Les destinations les plus prisees par les Niominka, pour les cam-
pagnes de peche, sont Mbour et Joal, villes qui se trouvent sur la Petite
Cote (cf carte I). Cependant, beaucoup font campagne en Gambie (Com-
bo, au Sud de Banjul) ou en Casamance (notamment a Kafountine, Elin-
kine ou IiZiguinchor), voire jusqu'en Guinee-Bissau, Ces lieux accueil-
lent parfois les differents membres de la famille elargie.

L'exemple du village de Bassoul illustre parfaitement les multiples
mobilites sur un vaste territoire. L'effort de peche des ressortissants de ee
village se deploie particulierement en mer, etant donne la tres forte inten-
site eapitalistique de leurs unites de peche, qui pro cede d'une intense mi-
gration Ii l'international. Leurs pirogues effeetuent des marees a partir de
Joal, de Betenti, voire de Missirah. Nombre d'habitants de Bassoul pas-
sent une bonne partie de I'annee entre Joal et Betenti, meme si beaueoup
se sont installes dans les estuaires de Gambie et de Casamance. Certains
vont meme, pour des periodes assez longues, dans les iles Bijagos au large
de Bissau. Ils se deplacent alors eollectivement dans ces divers lieux de
peche oil ils reconstituent l'organisation economique de la famille elargie.
Ils ont alors tendance it integrer verticalement la filiere halieutique : les
operations de transformation et de commercialisation sont souvent effee-
tuees sur place par les membres du groupe domestique.

Depuis les annees 1970, une peche de longue distance s'est develop-
pee a partir de la Casamance et a destination des iles Bijagos. Si une ins-
tallation dans les Iles pour les campagnes de peche etait auparavant la
regle, les Niominka se conformant alors en partie aux modes d'acces aux
ressources locaux, une peche fortement capitalistique et off-shore a vu Ie
jour dans les annees 1990. Installes toute l'annee en Casamance, les Nio-
minka affretent de grandes pirogues avec lesquelles des marins originaires
des memes villages que les armateurs vont capturer des especes dites no-
bles au large des Iles de Guinee-Bissau, A leur retour de maree, its debar-

1A partir des annees 1970, grace aux politiques de motorisation et de defisoalisation, cette
peche, pratiquee sous forme de maree d'un mois jusqu'en Guinee, a connu chez les Nio-
minka un essor tres important, lie aussi a la forte demande asiatique d'ailerons de requins
dont la vente est tres lucrative.
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quent le poisson a Ziguinchor afin de le commercialiser au Senegal, OU les
prix sont plus attractifs, contoumant ainsi a la fois les reglements locaux
emanant des Bijogos (habitants des iles) et les reglements nationaux. Une
colonisation de la zone maritime se developpe ainsi sous la houlette de
fronts de migrants situes en Casamance 1. Une fois leur licence achetee 2,

ces pecheurs portent leurs efforts jusque dans les zones de l'aire marine
protegee des Bijagos sans s'inscrire dans les regulations locales de l'acces
aux espaces et aux ressources. II s'agit souvent d'une peche illegale qui
prospere avec la complicite des corps de controle guineens, On assiste a
une exportation des desequilibres de la peche senegalaise vers ses confins
Sud, dans la mesure OU la rarefaction du poisson liee a la surpeche conduit
les Niominka a se toumer vers la zone de protection des iles Bijagos en
Guinee- Bissau pour realiser leurs captures 3.

Dans l'ensemble des villages, au-dela des deplacements des membres
de la famille elargie pour la rentabilisation du materiel de peche, les mi-
grations s'effectuent aussi de maniere individuelle. Celles-ci suivent les
deplacements des unites de peche et revetent alors la forme de camp agnes
annuelles au niveau des points de debarquement. Ce type de mobilite est
privilegie par les villageois qui ne disposent pas de materiel de peche, et
qui ne sont pas enroles par leurs parents directs dans l'activite. Les cam-
pagnes concement des migrations individuelles et saisonnieres qui tendent
a se concentrer sur les lieux de debarquements de la cote ou dans les cen-
tres urbains, OU la multitude des embarcations offre davantage d'opportu-
nites pour s'engager, pendant plusieurs mois, comme membre d'equipage.
Les destinations les plus courantes sont Mbour, Joal, Djiffer, Missirah,
Banjul et Ziguinchor. Les campagnes se deroulent pendant la saison seche
et s' etalent sur environ six mois, meme si pour beaucoup e1les durent
toute l'annee.

Au cours du cycle de vie, les differents lieux de migration regionale
peuvent se succeder avec l'objectif d'accumuler et par la suite de migrer
vers l'Europe. La migration vehicule des strategies d'accumulation a tra-
vers une diversification de l'activite qui articule, par I'intermediaire de la
famille elargie, des poles aux ressources determinantes (sites de peche et
localites urbaines). L'espace constitue des differents lieux de migration

1 lis resident desormais a Ziguinchor, non seulement pour la proximite des infrastructures
(routes, usines de glace, postes d'essence), mais aussi a cause des problemes de securite,
depuis des attaques de separatistes casamancais survenues a Kafountine.
2 II existe un grand flou sur le nombre de licences octroyees aux pecheurs senegalais, n
semble que les chiffres officiels sous-estiment le nombre d'unites de peche qui pratiquent
leurs activites dans Ies eaux de Guinee-Bissau,
3 Des aires marines protegees ont ete creees dans le delta du Saloum et dans les tles Bija-
gos de maniere a limiter I' effort de peche dans ces zones et preserver ainsi leur biodiversi-
te (Dahou et Ould Cheikh 2007).
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est organise a partir de polarites, attirant les investissements fonciers, sur
lesquelles s'appuient les strategies d'accumulation au sein des reseaux de
migrants. Ces polarites peuvent d'ailleurs evoluer en fonction des con-
jonctures. La frequentation de ces ·lieux renvoie aussi aux constructions
sociales des hierarchies dans les strategies migratoires.

Capitalisation et territorialisation maritime :
transferts et multilocalite

La mobilite des pecheurs niominka s'appuie sur la multilocalite de re-
seaux communautaires qui s'inscrivent aux differents echelons de la fi-
liere halieutique. Grace a de multiples migrations, les ressortissants nio-
minka ont integre les differents segments de la filiere et parviennent a
ecouler collectivement le produit de leur capture. La communaute instal-
lee a Dakar a penetre les circuits de mareyage et ceux de la peche indus-
trielle depuis la colonisation. Ces reseaux communautaires d'embauche
dans la navigation sont mobilises jusqu'a present pour integrer le salariat
de la peche industrielle.

L'integration verticale de la filiere halieutique, par I'intermediaire de
la communaute, se verifie encore aujourd'hui au point que les unites de
peches migrantes, situees au sud, sont reliees de facon etroite aux reseaux
de mareyeurs niominka qui assurent la commercialisation du poisson sur
Ie marche central de Dakar. Les mareyeurs ont un role determinant dans le
financement de la peche piroguiere, en avancant les fonds de roulement
pour les coflteuses et longues sorties en mer. Les marees d'une semaine
necessitent en effet de lourds investissements - quelques dizaines de mil-
lions de F CFA - pour I' acquisition de grandes pirogues et de filets de
plusieurs centaines de metres. E1les sont menees au large et, de ce fait,
necessitent l'achat de plusieurs tonnes de glace et de centaines de litres
d'essence, pour parcourir des distances consequentes, Les mareyeurs re-
cuperent, par la suite, les captures et reversent une partie des benefices
tires de la vente de poisson au pecheur apres avoir deduit le montant des
fonds avances. Ils tirent, pour la plupart, leur capital d'une activite dans la
peche industrielle internationale.

En outre, les mareyeurs accueillent un bon nombre de migrants au
niveau des lieux de debarquement de la cote senegalaise et des pays des
rivieres du Sud. 11s sont charges de la representation de la communaute
migrante au niveau des instances politiques locales du lieu de migration.
Dans la commune de Ziguinchor, leur role s'etend jusqu'a l'acquisition
des licences pour mener la peche vers la Guinee-Bissau. L'accumulation
collective a travers la peche itinerante ne serait pas realisable sans cette
organisation reticulaire qui se deploie sur l'ensemble de la filiere, Elle
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fonctionne it partir de liens d'endettement entre annateurs et pecheurs du
village d'origine, des leur arrivee sur le lieu de migration. n s'agit d'un
cycle d'avance-restitution qui engage les ressortissants d'un meme vil-
lage. Pour reprendre 1'exemple de Ziguinchor, les marins sont, au depart,
heberges par Ie mareyeur qui leur avance leur nourriture ainsi que les
intrants necessaires aux sorties de plusieurs jours en mer. Au fur et it me-
sure de I' avancement de la campagne de peche, les marins remboursent
leurs dettes en revendant au mareyeur l'ensemble de leur production, le-
quel paye Ie poisson it un prix plus bas que celui du marche pour recupe-
rer ses avances. A chaque retour de pirogues, les captures sont envoyees
par camion jusqu'a Dakar pour y etre revendues par des mareyeurs, eux-
memes niominka, qui, une fois leur marge deduite, retrocedent Ie produit
de la vente au mareyeur reste it Ziguinchor. Dans ces conditions,
1'accumulation se fait it partir de I'integration des differents segments de
la filiere halieutique investis par la communaute,

Mais cette accumulation se concretise au sein du groupe domestique
que sont les fratries, unites economiques de base dans l'exercice de
I'activite de peche. nest done crucial d'observer les strategies familiales
qui president it 1'association des mobilites regionales et vers l'Europe. II
ne s'agit pas d'affirmer la centralite de la parente dans les logiques migra-
toires, notamment apres avoir souligne I' importance de I' organisation
reticulaire, mais ce niveau d'observation s'impose pour approfondir
l'analyse de I'integration des lieux de migration, notamment it partir de
I'etude des transferts et de leurs recipiendaires 1.

L'accumulation au sein de la famille elargie est Ie principal support de
ce systeme de peche itinerant. Les transferts des migrants de la peche
industrielle sont en effet reinvestis dans la peche piroguiere pratiquee par
la famille elargie. Cette articulation des activites est generalement mise en
ceuvre par les groupes agnatiques : un frere base it l'etranger et un autre
gerant l'organisation de la peche migrante depuis le village ou le lieu de
migration. Si un migrant en Europe est l'investisseur dans la peche piro-
guiere, c'est la plupart du temps son jeune frere qui est son gestionnaire
au niveau du village d'origine et qui prend les decisions d'envoyer Ia pi-
rogue dans tel ou tel lieu pour y pratiquer Ia peche. La mobilite regionale
dans la region des rivieres du Sud est alors Ie fait des enfants de ces deux
freres qui constituent le noyau dur de l'equipage. Le capitaine de Ia piro-
gue est recrute de preference panni ces demiers. Des parents plus eloignes
sont susceptibles de se joindre it I'equipage, notamment si Ies filets utili-
ses necessitent beaucoup de bras. Les marins effectuent alors leur capture

I Le champ d'analyse meso-social (entre macro-social et micro-individuel) que constitue Ie
groupe familial s'avere detenir une portee heuristique pour analyser comment les determi-
nants globaux de la migration s'incament aux niveaux locaux (RosentaI1999).



Tarik Dahou, L' "itinerance" des Sereer Niominka .. , 335

en logeant loin de leur lieu de residence avec leurs epouses, lesquelles
s'occupent des taches domestiques et menent des activites de transforma-
tion du poisson ou de petit commerce.

Periodiquement, Ie capitaine apporte les revenus au frere cadet du
migrant afin de satisfaire les besoins quotidiens de la concession du vil-
lage. Ce demier gere ainsi les besoins des membres de la concession du-
rant la campagne de peche et, a son terme, la distribution du surplus lui
incombe. II solde, avant tout, les dettes contractees au cours de la campa-
gne, puis remunere les marins qui ne font pas partie de la concession. Les
parts des marins de la concession sont conservees a titre d'epargne, apres
satisfaction de leurs besoins vestimentaires ou ceremoniaux, C'est Ie cadet
du migrant qui prend egalement les decisions d'epargne ou d'investisse-
ment, meme s'il en discute generalement avec Ie capitaine qui, en tant que
responsable de l'activite, a son mot a dire. Lorsque la campagne de peche
est infructueuse et que des investissements s'imposent, c'est a lui de solli-
citer son frere aine en migration.

Meme si une partie des revenus est consacree a la nourriture et a la
construction de la concession, les transferts n'ont pas d'effets de substitu-
tion sur la peche piroguiere, Au contraire, ils contribuent a son develop-
pement selon differents niveaux de capitalisation. Les groupes qui sont les
plus connectes aux migrations intemationales ont les strategies les plus
affirmees en termes de colonisation du milieu maritime. La capitalisation
qui precede de la migration intemationale conduit a un investissement
dans les materiels de peche au sein de la famille elargie, Ce sont done des
parents agnatiques regroupes autour de 1'unite residentielle qui sont Ie
support d'une peche itinerante vers les regions sud.

Cette accumulation qui epouse les reseaux agnatiques s'explique es-
sentiellement par les regles de transmission du capital en vigueur dans la
societe niominka ; conformement aux prescriptions musulmanes, l'herita-
ge y attribue les biens du pere aux fils. Si la main-d'reuvre exterieure au
groupe agnatique participe a l'effort de peche, elle ne joue aucun role dans
l'accumulation et elle est retribuee a travers le systeme des parts (une
repartition des benefices en fonction d'un systeme de remuneration du
capital et du travail). C'est Ie cas pour les neveux uterins qui participent a
l' effort de peche, etant donne les liens de solidarite entre l'onele matemel
et son neveu, issus de l'organisation ancienne de la societe sereer. En
revanche, la remuneration des membres de la famille agnatique est gene-
raIement retenue par Ie chef de famille qui la redistribuera sous forme de
prestations lors des ceremonies comme Ie mariage et les baptemes. Les
cadets acceptent ce systeme dans la mesure OU ils heriteront du materiel,
celui-ci etant renouvele regulierement grace a I'epargne ou, lorsque celle-
ci ne suffit pas, par les transferts du migrant en Europe. Ils esperent ega-
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lement profiter du capital social et economique de I'aine de la famille
pour se rendre a leur tour en Europe.

Ces rapports familiaux se reproduisent dans Ie cadre d 'une economie
qui ne s'inscrit plus dans Ie seul terroir, puisque la production est basee
sur la multilocalite et la migration de longue distance. En retour,
l'accumulation au sein du groupe domestique est reinvestie dans la migra-
tion regionale et vers l'Europe. La migration appelle ainsi la migration;
c'est ce que revelent les strategies du groupe familial au cours du cycle de
vie. Les lieux de migration ne semblent jamais definitifs et la rnobilite
s'auto alimente de maniere continue, bien que les trajectoires varient en
fonction des opportunites economiques et des peri odes. On observe ainsi
une remarquable plasticite du groupe domestique qui reste coherent, dans
la multilocalite, du fait de la hierarchic et de la redistribution qui se mani-
festent au sein des concessions. Les mecanismes d'accumulation peuvent
recourir a des alliances tres etendues, mais sans rompre la coherence du
groupe familial caracterise par la patrilocalite,

Mais, l'acceleration de la migration a travers les convois de pirogues a
destination des Canaries ne remet-elle pas en cause cette coherence? S'il
existe une forte coherence au sein du groupe familial, elle n'empeche pas
les projets individuels de migration et la redistribution interne des res-
sources familiales (opportunites economiques, opportunites de migration)
est souvent l'objet de tensions au sein de la sphere domestique.

«C'est difficile de rester la a pecher. Tu ne gagnes pas beaucoup
d'argent, dans la peche. Tu ne peux meme pas accomplir le projet de te
marier » (Ndangane 2004).

« Les jeunes sont devenus egotstes. Ils partent en campagne, et tu ne vois
qu'une partie de l'argent qu'ils ramenent, Avant meme de revenir au vil-
lage ils se sont deja achetes un pantalon qui vaut cher » (Bassou12007).

Ces tensions, ainsi qu'elles s'expriment localement, portent sur la
rapidite de mobilite vers l'urbain et vers l'international, les jeunes mem-
bres des familles, etant soucieux de fonder Ie plus rapidement possible
leur menage. Or, dans Ie contexte de fortes migrations, ils se heurtent a la
concurrence des ressortissants en Europe sur Ie marche de la dot. La mul-
tiplication des departs par voie maritime n'est-elle pas un facteur de per-
turbation des arbitrages internes au groupe domestique ?
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Vers une deconnexion des migrations locales, regionales
et internationales ?

Depuis quatre ans, avec la fenneture des enclaves espagnoles au Ma-
roc, ou nombre de migrants franchissaient les murs de la « forteresse Eu-
rope », les flux de migration par les routes maritimes ont connu un essor
sans precedent. Beaucoup de Saheliens partent des cotes mauritaniennes
et senegalaises pour rejoindre en pirogue les Iles Canaries, situees seule-
ment a quelques centaines de kilometres it l'Ouest. Les pecheurs senega-
lais sont non seulement devenus des passeurs incontoumables, etant don-
ne leur connaissance de la mer, mais egalernent des migrants en nombre
tres important. Les Niominka ont vu dans I'economie du passage une
source nouvelle d'accumulation. Ils ont aussi accelere leur parcours mi-
grato ire a destination de I'Espagne. Ils se groupent dans des pirogues
d'une centaine de personnes, les voyages de ce type cotttant desormais
500000 F CFA en moyenne par candidat it la traversee, En l'espace de
quatre annees, la migration par les pirogues est devenue un phenomene
massif, au point que ce projet de voyage s'est banalise dans les discus-
sions quotidiennes des jeunes des villages du Gandoul 1.

Pour les jeunes, ce type de migration pourrait s'averer un moyen plus
rap ide d' emancipation de leurs conditions de cadet, qui les contraint it
mettre en valeur, par leur force de travail, Ie capital materiel des aines.
Une grande partie des migrants partis vers l'Europe ont quitte leurs villa-
ges recemment, et certains armateurs indiquent qu'ils embauchent des
agriculteurs des terroirs du Saalum pour pallier Ie manque de main-
d'reuvre au sein des unites de peche. Si l'hypothese parait plausible, elle
pourrait reveler une crise des mecanismes de redistribution au sein de la
famille elargie, liee elle-meme it la crise de la peche. Neanmoins, certains
phenomenes tendent it nuancer cette these. Effectivement, les mobilites it
destination des regions du Sud n'ont pas cesse avec l'avenement de la
migration par les pirogues.

L'enquete que nous avons menee au cours de l'ete 2007 dans les prin-
cipaux villages du Gandoul est susceptible d'eclairer ces enjeux. Elle a
porte sur les quatre villages les plus peuples du Gandoul : Bassoul, Djim-

J Au cours de nos passages sueeessifs dans les iles du Saloum, nous n'avons jamais ete
confronte a des recits tragiques en ee qui eoneeme les migrants niominkas dans la mesure
oil ces demiers connaissent les periodes OU la mer est dangereuse. En outre, ils partent
generalement equipes d'un moteur de seeours et d'un equipement GPS. Les rares recits de
deces con cement des individus <Strangerspeu habitues a la mer qui sueeombent de deshy-
dratation, car ils ne peuvent ni s'alimenter, ni boire, du fait du mal de mer.
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da, Niodior et Dionewar '. Au total, une centaine d'entretiens ont ete me-
nes. Les questionnaires ont porte sur Ie nombre d'actifs en migration, sur
les lieux de migration, sur les modalites de la prise de decision pour Ie
depart, vers la region ou vers l'Europe, ainsi que sur les montants des
transferts envoyes par les migrants vers la concession d'origine et, enfin,
sur les projets migratoires au sein de la concession. Cette enquete peut
apporter un eclairage sur la reconduction de l'association des mobilites de
differentes echelles, et sur Ie maintien eventuel de leur coherence dans le
cadre de la famille elargie au sein des concessions, notamment en resti-
tuant les mecanismes de prise de decision qui sont a l'origine des projets
migratoires au sein du groupe familial.

L'analyse des donnees de l'enquete revelo qu'en majorite (deux tiers
de l'echantillon) c'est un peu moins du quart des actifs de la concession
qui se trouve en migration, que la mobilite soit regionale (vers les agglo-
merations senegalaises ou vers la region des rivieres du Sud) ou vers
l'Europe (dans la plus grande proportion a destination de l'Espagne).
Neanmoins, un tiers des concessions enquetees ont la moitie de leurs ac-
tifs en migration, ce qui revele l'importance actuelle du phenomene mi-
grato ire. L' examen des lieux de migration indique que la moitie de ces
migrants sont en Europe. L'essor des departs vers I'Europe par les routes
maritimes a indeniablement contribue a accelerer les deplacements vers ce
continent, les populations niominka s'inscrivant historiquement dans ces
voies de migration. Cela se verifie dans les enquetes par Ie fait qu'une
proportion non negligeable de ces migrants reside en Europe depuis moins
de trois ans. Neanmoins, Ie fait que la moitie des mobilites conceme une
migration regionale montre que les deux types de mobilite sont encore
etroitement lies. Si I' on decompose les resultats de I' enquete selon les
villages, on remarque que ce sont les villages ayant Ie plus de ressortis-
sants en Europe qui sont Ie plus engages dans une pratique de la peche au
niveau sous regional. Cela confirme la persistance des liens entre la mi-
gration internationale et la capitalisation de la peche,

Le constat d'une absence de substitution entre les mobilites de diffe-
rentes echelles est renforce par l'examen du montant des transferts a des-
tination de la concession d'origine. Pour chaque concession, le montant
des transferts regionaux est en moyenne a peu pres identique au montant
des transferts en provenance d'Europe (entre cinq cent mille et un million
de francs CFA annuels). La comparaison des montants annuels moyens
pour I' ensemble des concessions enquetees montre que les transferts des
migrants regionaux sont equivalents a ceux des envois des migrants en

1 Dans chaque village, c'est environ un dixieme des concessions qui ont fait I'objet d'une
enquete sur la migration. Elle repose sur des recensements ainsi que sur un questionnaire
semi-directif sur Ie projet migratoire des membres de Ia concession.
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Europe. Mais il serait pertinent d' examiner la question des transferts it
partir d'une etude economique dynamique, qui n'a pu etre menee dans Ie
cadre de cette enquete. Effectivement, I'echantillon exploitable a ete
moins important pour cette phase d'enquete etant donne que, pour beau-
coup de concessions interrogees, les migrants etaient trop recemment
installes en Europe pour pouvoir envoyer des sommes regulieres, Par ail-
leurs, les rapports entre les divers transferts pourraient evoluer avec le
temps, en cas de changement de strategies des migrants du fait d'une in-
sertion dans des reseaux economiques differents, L'insertion dans les
secteurs de la peche, bien que privilegiee par les residents en Europe au
moment de leur arrivee, butte sur les politiques de reduction des quotas de
capture dans les pays de I'VE et beau coup de migrants sont aujourd'hui
cantonnes dans des activites informelles, de commerce dans les villes ou
de cueillette dans les zones rurales.

Quels que soient ces changements, l'importance des transferts issus
des migrants en Europe, y compris des migrants recents, revele que la
migration par les pirogues est loin d'etre une opportunite d'affranchisse-
ment des liens familiaux, et une voie privilegiee pour l'accumulation indi-
viduelle. Cela est confirme par l'etude des processus de decision qui me-
nent au depart. L'enquete a revele que les decisions de migration etaient
prises en concertation avec Ie chef de concession; seuls de rares temoi-
gnages evoquent un depart it l'insu de ce dernier. Ce constat est corrobore
par les modalites de financement des departs: si beaucoup amassent un
pecule en campagne de peche dans les regions Sud, avant de monter it
bord des pirogues, les chefs de concession participent souvent au finan-
cement des voyages, notamment par des emprunts. En tant que garants,
ces demiers mobilisent leurs relations au village ou en ville pour contrac-
ter des emprunts, qui viennent completer I'epargne accumulee lors d'une
campagne. lIs s'averent alors decisifs pour financer la traversee. Ainsi,
beaucoup de departs ne sont possibles qu'avec un endettement familial au
sein meme du village. A cet egard, Ie fait que beaucoup de residents en
Europe deviennent des courtiers de la migration sur place prouve que ces
deplacements ne representent pas une sortie des relations communautai-
res, meme si, par ailleurs, la position de migrant permet une emancipation
du statut de dependant et Ie passage au statut de chef de menage.

Le nombre de migrants et l'obsession du depart ne remettraient-ils pas
en cause Ie modele integre des migrations niominka ? Bien que certaines
concessions organisent toujours les departs de leurs actifs en fonction de
l'ordre d'ainesse, l'augmentation rapide du nombre de migrants en Eu-
rope, et l'ampleur des transferts qui pourraient en resulter ne fragiliseront-
ils pas la cohesion du groupe de residence ainsi que l'articulation entre les
mobilites regionales et les mobilites vers les societes du Nord? Nean-
moins, l'accroissement des transferts n'est pas systematique, car il de-
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meure tributaire de l'acces a un capital social qui facilite l'mtegration de
certains reseaux d' embauche. Tous les arrivants ne beneficient pas de
reseaux d'insertion dans des emplois stables et nombreux sont ceux qui
reviennent a la case depart suite it une expulsion.

Conclusion

La migration niominka est un phenomene tres ancien et nous avons
rente d'en presenter «-I'economie morale» (Thompson 1971), en particu-
lier en devoilant sa trajectoire historique, les rapports sociaux qui l'orga-
nisaient ainsi que les coherences et contradictions qui en resultent au sein
du groupe familial. Une analyse de l'organisation reticulaire de la mobilite
et des lieux de migration, ainsi que I'etude du point focal que represente le
groupe domestique, a revele que la migration, en tant qu'experience so-
ciale, associait mobilite regionale et mobilite de longue distance. On peut
meme se demander si l'appropriation de l'espace, maritime en l'occurren-
ce, n'est pas centrale dans ces logiques. Bien que fondee sur des rapports
de solidarite, I'economie morale de la migration niominka est egalement
marquee par des rapports hierarchiques au sein des reseaux sociaux com-
munautaires et au sein des familles. Les dynamiques de colonisation en-
gendrees par les migrations et les rapports hierarchiques au sein de la
famille declinent des enjeux politiques, qui sont autant a considerer que
les rapports economiques.

Les logiques qui president a cette « economie morale» de la migra-
tion correspondent davantage a des strategies d'acces aux res sources eco-
nomiques et politiques sur Ie long terme qu'a des reponses hatives aux
chocs economiques, Sans nier l'impact de telles variations, les migrants
niominka sont plus des strateges de la mobilite que des populations sou-
mises aux deplacements. Si aujourd'hui les modeles economiques tendent
it expliquer la migration par les impacts de la desertification, il s' agit de
les re1ativiser dans ce cas precis. Dans ces modeles, Ia migration trouve
son origine dans la crise de la peche, elle-meme consequence du declin de
l'agriculture consecutif it la chute des precipitations. En minorant les fac-
teurs sociopolitiques, ils reduisent surtout la complexite des mobilites a
des deplacements mecaniquement determines par des phenomenes macro.
Cette approche pose quelques problemes, notamment quand on tente de
fournir des reponses a la migration sous Ia forme de politiques publiques.
Les tentatives de renforcement des logiques productives qui s'appuient sur
les politiques environnementales developpees dans le terroir niominka
representent-elles des alternatives credibles it la migration? Malgre
l'utilite des objectifs de developpement durable dans la region, non seu-
Iement les effets de ces politiques ne se font sentir qu'a long terme, mais
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elles peinent egalement it saisir l'economie locale it partir de la diversite
des flux de revenus et it s'adapter it la mobilite qui la caracterise,

Plus largement, les dispositifs publics de gestion de ces flux humains
fondes sur le principe de co-developpement sauront-ils apporter des solu-
tions credibles it la gestion de ces flux. L'actualite des naufrages de piro-
gues le long des cotes ouest-africaines, conjuguee it celle de l'edification
de la «forteresse Europe », ont remis au gout du jour cette antienne,
d'autant que la notion de circulation, qui s'est recemment imposee, a rela-
tivise I'Idee de projet d'installation definitive. Le gouvemement senega-
lais a pu habilement tirer profit, it court terme, de cette conjoncture en
negociant des fonds des Etats europeens pour mettre en ceuvre un plan de
retour vers l'agriculture pour les jeunes refoules, Pour autant, les sommes
en jeu paraissent faibles par rapport aux montants des transferts. Si les
avancees des analyses en termes de circulation sont indeniables pour
comprendre les phenomenes migratoires contemporains, elles n'en sont
pas moins caracterisees par des biais lies it I'etude des seuls lieux
d'arrivee (Schmitz 2005) : l'image de heros du developpement que vehi-
culent les migrants (Tall 2002) cache it la fois le retrait de l'Etat de
l'investissement dans le developpement local (sous-investissement chro-
nique dans les infrastructures sociales, malgre la situation d'enc1avement
des nes du Saalum), et une economie des transferts complexe, davantage
tournee vers l'entretien de la mobilite que vers des projets it vocation col-
lective.
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Les entrepreneurs migrants chinois au Senegal
La metaphore du jeu de go ?

Sylvie Bredeloup

Une carte representant les principaux foyers de la diaspora chinoise
dans Ie monde laissait accroire qu'au debut des annees 1990, Ie continent
africain, it I'exception de I' Afrique du Sud, n'hebergeait aucun ressortis-
sant chinois. Dix ans plus tard, selon Ia base de donnees Ohio V I,

d'autres pays du sud de I'Afrique - Madagascar et Maurice - qui tres cer-
tainement avaient ete oublies lors de la premiere evaluation, si on se refere
aux mouvements historiques de coolies qui ont eu lieu en direction des
plantations sucrieres de l'ocean indien, accueillent chacun entre 10 000 et
30000 migrants chinois. D'autres nations comme I' Algerie, Ie Nigeria et
les Seychelles sont egalement signalees, abritant entre 2 it 3 000 Chinois.
Mais c'est surtout a partir de 2001 que Ie mouvement s'accelere avec de
nouvelles arrivees au Nigeria, au Ghana et en Cote-d'Ivoire a l'ouest, en
Algerie au nord, au Soudan et en Ethiopie a I'est, au Cameroun au centre,
au Zimbabwe, au Lesotho et au Mozambique au sud 2. Les autorites chi-
noises recensent, quant it elles, seulement 78 000 travailleurs sur l'ensem-
ble du continent. Plusieurs mouvements sont a considerer : celui des ou-
vriers envoyes directement par les autorites chinoises sur des chantiers en
construction, celui des commercants qui explorent, de leur propre chef, les
opportunites marchandes. Selon un joumaliste du Quotidien du Peuple,
interroge en mars 2004 par A. Gaye, en Afrique, les premiers seraient plus
de 300000, Ies seconds, 200 000 (Gaye 2006). D'autres sources evaluent
it 150000 Ie nombre de titulaires d'un passeport chinois, chiffres modes-
tes compares aux 35 millions de ressortissants d'origine chinoise qui ont
essaime it travers le monde.

G. Dobler a ete I'un des premiers 3 a etudier, it Ia fin des annees 1990,
I'arrivee de commercants chinois ala frontiere entre la Namibie et I' An-

1 <www.oecd.org/dataoecd/22/38/38409991.pdf>.
2 Estimations etablies par Barry V. Sautmann pour la periode 2002-2006.
3 Vue premiere etude realisee en 2003 par D. Brautigam decrivait la mise en place de re-

seaux commerciaux a l'initiative des Chinois en Mauritanie et en Namibie.


