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Pêche artisanale et informalités 
dans le delta central du Niger 

Eveline BAUMANN 
ORSTOM 

Depuis que I’économie informelle trouve un large echo dans les milieux 
de la recherche en développement, l’attention se porte avant tout sur des 
phénomènes économiques qui font implicitement référence au modèle capi- 
taliste et techno-centré. Les sociétés des pays en voie de développement aspi- 
rent à ce modèle, mais la faiblesse de leur pouvoir d’achat, de leur capital 
et de leur savoir-faire technique pose d’étroites limites B leurs aspirations. 
Le résultat en est le pullulement de micro-unités produisant des meubles, 
confectionnant des vêtements, réparant des véhicules et autres radios, et ceci 
à l’aide d’outils rudimentaires et avec une ingéniosité qui laisse souvent 
perplexe’. 

Mais il ne s’agit 18 que de l’acception étroite du terme de l’économie 
informelle. Par contre, si on qualifie d’informels tous les phénomknes socio- 
économiques difficilement saisissables, voire inacceptables pour I’observa- 
teur étranger, on se rend compte que, dans les pays en voie de développe- 
ment, ces phénomènes sont omniprésents et s’infiltrent dans tous les sec- 
teurs écönomiques, les domaines public et privé. 

La pêche artisanale telle qu’elle est pratiquée en Afrique de l’Ouest se .. ._ 

1. Cf. Ray BROMLEY, Chris GERRY (eds.), Casual Work and Poverty in Third World Cities 
(Chichester, New York : J .  Wiley & Sons, 1979) ; Isabelle DEBLE, Philippe HUGON, vivre et 
survivre dans les villes africaines (Paris : IEDES, PUF, 1982) ; Jean-Pierre LACHAUD, Marc 
PENOUIL (éd.), Le dbveloppement spontan&. Les activitds in formelles en Afrique noire (Paris, 
etdone. 1985). Pour une analyse plus axée sur le monde rural, voir Eveline BAUMANN, t e s  ‘* 

l t b  ~nformelles en milieu rural, vbhicule de transformations socio-Pconomiques : Le cas 
cycle d’gtudes africaines (Bordeaux : 

tut d ‘ h d e s  Politiques, Centre d’Étude d’Afrique Noire, 1984) ; et S.V. S~~THURAMAN, 
nna CHUTA, Rural Small-Scale Industries and Employment in Africa and Asia (Geneve, 

tre rural de Sau, Centre-Sud Cameroun. Thèse de 
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caractérise, elle aussi, par une certaine informalité. Celle-ci trouve son ori- 
gine d’une part dans la structure même du système de production halieuti- 
que. D’autre part, elle est due aux relations qu’entretient le secteur - bon 
gré, mal gré - avec 1’Etat. Ce dernier est soucieux d’exercer son emprise 
sur ce secteur vital, et sa logique se heurte immanquablement à la rationa- 
lité des pêcheurs. 

Les réflexions qui suivent ont été alimentées par des observations faites 
depuis bientôt trois ans dans le Delta central du Niger au Mali2. Dans cette 
zone d’une superficie d’environ 29 O00 km’, inondée partiellement les années 
de bonne crue, 210 O00 personnes environ (sur un total de 700 000) vivent 
dans des familles pratiquant la pêche3. Si la production piscicole du Mali 
contribue à 1,8 % au PNB (1986) et peut atteindre jusqu’à 100 O00 tonnes 
par an, le seul Delta central du Niger a produit, en 1987, 56 O00 tonnes de 
poisson frais“. ’ ., . 

17 LA PÊCHE ARTISANALE, 
UNE ACTIVITE INFORMELLE COMME UNE AUTRE? 

La pêche artisanale, par opposition à la pêche industrielle quasiment 
inexistante dans les eaux intérieures du continent africain, peut être considérée 
comme m e  activité permettant la transition vers un système économique 
plus techno-centré et plus soucieux d’une rentabilité purement économique. 

En effet, le capital technique mis en œuvre par les unités de pêche est, 
d’une manière générale, assez onéreux, comparé à celui d’autres activités éco- 
nomiques. Il se compose d’une part, des engins de pêche dont la valeur peut 
varier entre quelques milliers. de F.CFA (la nasse ‘durankoro’ utilisée sur- 
tout par les femmes vaut 500 F.CFA la pièce) et plus d’un million de F.CFA 
(prix d’une senne)5 et d’autre part, de l’embarcation, c’est-à-dire la pirogue 
(d’une valeur minimale de 150 O00 F.CFA) ou, si les moyens le permettent, la 
pinasse (pirogue motorisée d’une valeur totale d’au moins 750 O00 F.CFA)6. 

2. Les travaux menés par moi-même en socio-économie dans le cadre du projet ORS- 
TOMIINRZFH (Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopéra- 
tiodlnstitut national de la recherche zoo-technique, forestière et hydrobiologique, Bamako) 
devront aboutir B une meilleure compréhension du système de production halieutique e[ de 
ses articulations avec le secteur agricole. 

3. Cf. les travaux de Jacques DAGET (1949. 1956) et de Jean GALLAIS (1984) cités 
bibliographie. 
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4. Cf. M~NISBREDES RESSOURCESNATURELLES FT DE YELEVAGE, D”J”ATIoNALE DES 
EAUX ET FORETS, Rapport annuel 1987, Op6rafation Péche, B.P. 134, Mopti (Bamako 
tire des Ressources Naturelles et de l’Élevage, s.d., Tableau XIII). 

BOZO et Somono Sont concernb. Cf. Études haiieutiqum du della central du Nik’er(1988). 
que les Somono, maîtres du fleuve et anciens bateliers, sont généralement mieux équi 
leurs confrères Bozo, spécialistes des cours d’eau secondaires et des mares. 

seulement une pinasse. 

7.-Cf. Brehima KASSIBO, (( Les pêcheurs du Delta central : accès aux moyens de produc- 
par l e  

g. est intéressant de noter que le français populaire tel qu’il est pratique au Mali ne 
distinction entre vendeur et acheteur, les deux étant appeles (( client n, ce qui.souli- 

trh bien les avantages réciproques liés A la transaction. 

- En ‘981/82, les revenus des unités de pèche dans la zone d’intervention de l’Opération 
Mopti ont et6 évalués A 380 o00 F.CFA (revenus monétaires totaux par an). Voir IFO- 

du système d’encadrement n, in Éfudes halieutiques (1988). 5. i F.CFA = 0.02 FF. 6 7 0  des familles sédentaires appartenant aux ethnies *h 

6. 67 7’ des m&ages permanents Bozo et Somono posskdent une Pirogue* ‘Ontn 

Si nous trouvons côte à côte des unités très faiblement équipées, ne dispo- 
sant même pas d’embarcation, et des unités à fort coefficient de capital, il 
convient de noter que la panoplie d’une unité moyenne (deux à trois hom- 
mes actifs) se résume à un filet maillant, quelques palangres, éventuellement 
un épervier et une pirogue dont la valeur totale se situe autour de 
250 O00 F.CFA. 

a I’heure actuelle, l’origine de ce capital est à la fois étrangere (nappes 
de filets et hameçons importés notamment de pays asiatiques) et locale (fabri- 
cation artisanale de pirogues) ; les cas d’auto-fabrication se limitent à cer- 
tains types de nasses et aux claies des barrages. 

Etant donné l’absence d’associations d’épargne (tontines), si fréquen- 
tes en d’autres contrées, l’accès au capital est rendu possible par la solida- 
rité familiale et des relations privilégiées entre commerçants et pêcheurs, les 
crédits octroyés par le système bancaire (BNDA) profitant à une minorité 
de.. . notables de préférence’. 

Quant à la main-d’œuvre, elle est dans la quasi-totalité familiale. Le 
recours à la main-d’œuvre non-familiale est temporaire et se limite en géné- 
ral à Ia pêche à la senne, pratique nécessitant au moins une quinzaine de 
personnes et essentiellement exercée lorsque l’unit6 de production est en 
migration. C’est normalement toute la maisonnte, en moyenne dix person- 
nes, qui contribue à l’activité halieutique, les hommes exerçant la pêche pro- 
prement dite, les femmes s’occupant de la transformation (séchage et fumage) 
et de la commercialisation sur les lieux de production, à moins que la quan- 
tité de poissons transformés justifie le déplacement vers les grands centres 
de collecte (Mopti notamment). 

Lors de la vente des petites quantités, le troc est une pratique courante, 
permettant I’apprivisionnement autant en matériel de pêche qu’en produits 
de consommation courante et en céréales, surtout au moment oÙ les stocks 
tendent à être épuisés (juillet à octobre). Les relations entre les familles de 
pCcheurs et les commerçant(e)s sont dans une large mesure personnalisées, 
chaque famille ayant son intermédiaire préfCré(e)8, et des liens de parenté 
plus ou moins éloignée facilitent souvent la fidélisation réciproque. Ceci étant, 
les rapports de force jouent ouvertement en faveur des commerçant(e)s, car 
ils connaissent mieux que les pêcheurs les prix dans les centres de commer- 
cialisation, ce qui leur permet de répercuter les fluctuations à leur guise et 
d’imposer les conditions de la transaction. 

Pour ce qui est enfin des résultats d’exploitation des unités, à I’état actuel 
de nos connaissances sur les budgets, il serait quelque peu hasardeux d’avan- 
cer des chiffres9. Notons seulement que rares semblent les unités qui se suf- 

I 
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fisent à elles-mêmes pour la satisfaction des besoins essentiels et la couver- 
ture des besoins d’investissement. Par contre, des sources de revenus soit 
extérieures à l’activité de la pêche (notamment le commerce, mais parfois 
aussi l’activité de marabout), soit extérieures i la zone (envoi en migration 
de pêche de membres de la famille, émigration plus ou moins définitive en 
Côte d’Ivoire ou au Sénégal) contribuent d’une manière substantielle à 
l’entretien des familles et à la reproduction des unités de pêche, créant par 
là un équilibre tout à fait artificiel, mais typique de l’économie informelle. 

Toutes ces caractéristiques relatives à la composition du capital, à la 
gestion de l’unité et aux relations en amont et en aval nous rappellent les 
aspects bien connus d’une activité informelle. Or, les élCments conférant à 
la pêche une véritable spécificité se situent ailleurs. Ils relèvent à la fois de 
la ressource et du fonctionnement du système, de la biologie et de 
l’économielo. 

II - LES SPÉCIFICITÉS DU SYSTÈME PËCHE 
. -  ET SES CONTRAINTES 

Si dans le cadre des activités informelles (( classiques )) la production 
se fait rarement pour le marché, mais plutôt à la demande de la clientèle 
qui préfinance les intrants, il en est tout autrement pour une activité pri- 
maire comme la pêche. Ici, la demande est quasiment constante, sauf pen- 
dant les périodes de grande consommation comme celle des fêtes religieu- 
ses. Par contre, l’offre est fonction de la ressource et varie selon le cycle 
écologique. Ce dernier est particulièrement prononcé pour les eaux conti- 
nentales. Dans le Delta central du Niger, le point culminant de la produc- 
tion est atteint au moment de la décrue et des basses-eaux (janvier à 
avril/mai) ; le minimum se situe au moment de la crue et des hautes-eaux 
(juillet à novembre) lorsque les poissons sont trop dispersés pour permettre 
de bonnes captures. Ces variations dans l’offre donnent lieu à des fluctua- 
tions de prix assez considérables, fluctuations qui peuvent aller du simple 
au double (prix au producteur). Le seul moyen susceptible de pallier ces fluc- 
tuations est le stockage du poisson transformé (séché ou fumé) et son ecou- 
lement au moment où les cours sont avantageux. Cependant, étant donné 
les sérieuses chutes des prises (de 100 o00 tonnes dans les années 60 à environ 
56 O00 tonnes àl’heure actuelle) aggravées par un taux d’accroissement d é m e  

renouvellement de la ressoGrce. A cet objectif à-long 
ci’de rentabilité économique du capital investi, objec- 

e. Dans un système progressivement pénétré 
antagonistes sont sources de conflits et néces- 

s-ci ouvrent la porte A une multitude d’arran- INSTITUT (1983). Notons aussi que pour les pScheurs au Niger, la FAO avance des revcnm 
annuels moyens provenant de la pëche de 377 o00 F.CFA par maisonnk, dont 20 % Sont 
tables l’autoconsommation. Le capital technique est estimé à 133 o00 F.CFA PX 
née, et l’amortissement de I’équipement est calculé à 51 o00 F.CFA par an. Cf. FAOP 
loppement des pêches et etude socio-economique de la pêcherie du fleuve N i W .  Niger. 
DP/NER/79/018 ; GCP/NER/027/USA (Rome : FAO, 1987). 

et Jean-Paul Boude dans le cadre d’un séminaire d’économie des ressources vivanta en 
i la Faculté des Sciences &onomiques de.Rennes. 

aPectS permettent de faire un rapprochement entre p&che et chasse, les deux 
idirées - en dépit des discours idylliques de (( cueillette n - comme des acti- 

-Pierre REVEREI (1984, page 221). 

10. Les considirations qui suivent s’inspirent des conférences données p a  Jacques 

graphique proche de 3 %, la grande majorité des pêcheurs se voient obligés 
d’écouler leur production au jour le jour. Les investigations menées sur  le 
terrain ont montré que la vente en gros, elle, est réservée aux unités particu- 
lièrement bien équipées, disposant d’une main-d’œuvre abondante et prati- 
quant les grandes migrations (dans la zone lacustre notamment). 

La saisonnalité de la production est l’une des caractéristiques commu- 
nes aux activités agri- et piscicole. Mais cette dernière se distingue en outre 
par des traits bien spécifiques”. En simplifiant quelque peu, on peut dire 
qu’ils se résument au nombre de trois. 

D’abord, dans la pêche, nous avons à faire A une ressource mobile et 
a priori accessible à tous. Nous entendons par ressource les stocks de pois- 
sons, Clément essentiel de tout un écosystème’*. Quelle est la conséquence 
de cette mobilité par rapport à la propriété de la ressource ? Tant que cette 
dernière n’est pas exploitée, la communauté des pêcheurs jouit de sa pro- 
priété collective, chacun d’entre eux pouvant être considéré comme proprié- 
taire potentiel. L’appropriation du pEoduit, c’est-A-dire du poisson, ne se 
fait qu’au moment de la capture. 

En ce qui concerne la pêche continentale, il convient cependant d’appor- 
ter une précision b propos du caract8re thCoriquement inappropriable de la 
ressource : certaines techniques (barrages notamment) prévoient l’installa- 
tion d’engins de pêche, ce qui donne lieu à une quasi-appropriation de la 
ressource et par conséquent à une rente différentielle revenant au pêcheur 
installé au bord des cours d’eau susceptibles d’être exploités par ces 
techniques. 

Ensuite, la nature même de la ressource donne lieu à la dissipation des 
profits individuels. En effet, s’agissant d’une propriété collective, tout inves- 
tissement destiné à augmenter la production et réalisé par une unité de pro- 
duction bien déterminée, ne peut qu’aboutir à un manque à gagner des autres 
unités. Ce système des vases communicants fait donc supporter b la com- 
munauté les conséquences du profit réalisé par le pêcheur individuel. 

Toutefois, ce profit n’est enfin qu’un profit A court terme, car bien 
qu’étant une ressource renouvelable, elle ne l’est que dans des límites dCpen- 
dant du milieu. Les cas de surpêche sont là pour le prouver. 

La nature particulière de l’activité halieutique donne naissance ?i deux 
objectifs antagonistes. D’une part, il y a celui aui relève de la biologie et 
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Avec l’intensification capitalistique, les considérations économiques p a -  
sent au premier plan, au détriment des préoccupations écologiques et inflé- 
chissent raisonnement des pêcheurs. La diminution des prises qui se fait 
de plus en plus ressentir dans les années 70 ne fait qu’accentuer la poursuite 
de la course aux objectifs à court terme. 

Dès I’acceSSiOn du pays ?t l’indépendance, 1’État malien se devait de se 
substituer aux autorités (( traditionnelles )) et de surveiller l’évolution du 
niveau technologique afin de contrôler le secteur de la pêche, secteur d’une 
grande importance stratégique dans sa politique de sécurité alimentaire et 
de promotion des  exportation^^^. 

Au niveau de la production, les mesures prises concernent I’accès g la 
ressource, l’entrée dans la profession et la réglementation àpropos des engins. 
(Le domaine de la commercialisation ne sera pas pris en considération ici.) 

C’est ainsi que 1’Etat décrète tout d’abord la domanialité des eaux et 
dec leurs rives, tout en reconnaissant cependant aux populations riveraines 
le droit d’usage16. Cette mesure équivaut à l’abolition de la maîtrise des eaux 
et l’interdiction du prélèvement du ‘maa-ji’. 11 revient désormais g 1’Etat 
- par le biais des conseils et comités de pêche - de fixer les dates de mise 
en réserve et de levée des interdictions de pêche. Officiellement, les mdtres 
des eaux sont quasiment écartés de ces prises de décision, car les instances 
(( modernes )) qui viennent d’être créées accordent une large représentation 
aux chefs d’arrondissement, secrétaires du parti, chefs de poste forestier et 
autres agents de sécurité, tandis que la place des pêcheurs proprement dits 
est réduite à la portion congrue‘7. 

Par ailleurs, l’accès h la profession est sujet’h l’acquisition d’un permis 
de pêche dont le prix est fonction des engins possédés” : les engins collec- 

15. 11 convient de signaler qu’entre 1972 et 1982. la part des poissons exportés a chuté 
de 18 % ti 6 % dans la zone d’intervention de l’opération Pêche Mopti). Cf. IFO-INSTITUT 

16. Cf. le texte le plus récent réglementant la domanialité, la Loi 86-9l/AN-RM du l e r  
1986 portant Code domanial et, foncier et l’intervention de Jean-Yves MONTANGE 

(ENAICEPAGI, (( Les problèmes domaniaux et fonciers et la Loi 86-91/AN-RM n lors du 
%Ininaire rigional de perfecrionnement, hopr i ,  2-7 mai 1988. La pêche proprement dite est 
rtglee Par la loi 86 44IAN-RMdu 24 mars 1986portant Code de Péche, loi qui est complétée, 

les cercles concernés, par des conventions locales, exemple la Convention locule depéche 
dam le cercle de Djennt! du 26 octobre 1987. 

17. Notons que les pêcheurs du Niger voisin semblent mieux associés aux prises de déci- 
% les concernant. Cf. Thomas PRICE, (( Fisheries Management and Fishermen’s Associa- 
boons : Niger River Fisheries Development Project in Niger )), Development Anthropo- 
k‘ Nefwork, Vol. 5, no 2 (Fall 1987), pp. 8-12. 
. Cf. OrdOf”ce n o  67/CMLN du 22.12.1975portant criation de permis depéche et 

de redevances perçues d I‘occasion de la ddivrance de ces permis: on distin- * ent‘‘ Permis A, valable pour les pëcheurs détenteurs de senne (10 O00 F.CF.4 p& 
B (engins individuels tels que filet maillant, épervier, etc., 5 O00 F.CFA), 

Nur Pemnnes ne détenant pas d’engins (tireurs de senne, 1 500 F.CFA) et Permis 
‘Onvient de signaler que depuis 1975, ces prix sont restés inchangés ! Les recettes 

au Fond forestier national qui les redistribue pour en faire profiter, entre autres, 

.> 

_. ’ -  ’ 

. ’  . 

III - REPONSES ANCESTRALES ET (( MODERNES )) 

. .. Dans un systèce économique pré-capitaliste tel qu’il existait dans le 
Delta central du Niger avant les années 60, le Souci de préservation de la 
reS.c,ource passait avant celui de la rentabilité économique. Voila Pourquoi 
la société des pêcheurs connaissait certains interdits relatifs 2 la pêche, inter- 
dits au respect desquels veillaient - et veillent partiellement encore - les 
maîtres des eaux et les sacrificateur~’~. 

Les maîtres des eaux, descendants directs du premier Occupant des lieux, 
doivent assumer certaines responsabilités vis-à-vis de la COlkCtiVité, respon- 
sabilités qui consistat  faire appliquer la coutume dans les limites de leurs 
eaux : respect des interdictions de pêche à certains moments de l’année, levée 
de ces interdictions g l’occasion des pêches collectives, COnfiSCatiOn des engins 
prohibés et des poissons capturés frauduleusement, etc. Ces “ n - e S  Ont Pour 
objectif de respecter les frayères, d’attendre la maturation des alevins et de 

i 
i 

limiter l’action néfaste des poissons ichtyophages. 
Notons aussi que les maîtres des eaux jouissent du droit territorial 

d’occupation. C’est ce titre qu’ils sont autorisés 2 prélever le ‘maa-ji’, rede- 
vance due par les pêcheurs (( étrangers )) souhaitant exploiter temporaire- 
ment les eaux. Dans une certaine mesure, cette redevance va également dans 
le Sens de la préservation de la ressource, r IOtm”nt  Si elk atteint des Pro- 
portions prohibitives. 

Le sacrificateur, lui, est le pendant spirituel du maître des eaux. 11 accom- 
plit les rites susceptibles de garantir des pêches f n “ S  et est Par 1% l’inter- 
médiaire entre les forces sur-naturelles et les  homme^'^. 

s’il s’agit 18 d’interventions explicites limitant la surexploitation de la res- 
source, le faible niveau technologique des engins UtihéS peut aller, h i  aussi, 
dans le même sens. En effet, dans les années 50 encore, les pêcheurs fabri- 
quaient eux-mêmes leurs filets à partir de fibres naturelles (Hibiscus canna- 
bjnus et Vigna Unguiculata). Par conséquent, le maillage ne pouvait aller 
en-dessous dm limites posées par la matière première et la technique nmWek. 

Progressivement, les fils auto-confectionnés se sont VUS remplacés PZ 
des fils importés d’origine industrielle. A partir des années 60, la technolo- 
gie de la pêche enregistre un bond en avant. Grâce l’importation de nap- 
pes de filet produites industriellement, les pêcheurs disposent d’engins 
mailla plus petites, ce qui augmente évidemment leur performance. En même 
temps, la main-d’œuvre est libérée des tâches ‘labor-intensive’ de confece 
tion des filets et devient plus disponible pour l’activité halieutique Propre- 
ment dite et, le cas échiant, des activités d’appoint (agriculture Par exem- 

Cer plus facilement vers des zones plus poissonneuses, contribuant par *’ 
(( prises miraculeuses n de l’époque qui favorisent à leUr tour le renou- 

vellement et l’augmentation du capital technique. 

. pie). De PIUS, la motorisation des pirogues permet aux pêcheurs de se 

13. Cf. DAGET (1956, pp. 41-51). 
14. Cf. FranCois VERDEAUX, (( Un équilibre ancestral compromis )), in Actue‘ 

pement (1985, pp. 39-22). 
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tifs (senne, barrage) sont taxés à 10 O00 F.CFA par an, les engins indivi- 
duels (filet maillant, épervier) à 5 O00 F.CFA. 

Enfin, le point-clé de la réglementation en matière de pêche concerne 
les engins jugés dévastateurs et risquant de surexploiter le milieu. Voilà pour- 
quoi les textes prohibent les mailles inférieures à 50 mm, limitent l’usage 
des sennes à certaines périodes de l’année et interdisent certains engins,, 
notamment l’épervier. Ce dernier est considéré comme étant particulière- 
ment prenant. I1 convient aussi de noter que sa prolifération est facilitée par 
son faible coût (15 O00 F.CFA au maximum). 

Vu sous l’angle théorique, la politique piscicole du Mali semble couvrir 
tous les aspects de l’activité halieutique, garantissant une exploitation judi- 
cieuse de la ressource. Mais qu’en est-il de l’application pratique de cette 
politique ? 

IV - DE LA RÉGLEMENTATION A L’ARRANGEMENT 

La société des pêcheurs est particulikrement ingénieuse lorsqu’il s’agit 
de trouve: un compromis entre sa stratégie de survie immédiate et les pro- 
jets de 1’Etat. Et nombreuses sont les tractations entre agents censés appli- 
quer la réglementation et pêcheurs peu enclins à respecter les normes dictées 
d’en haut. 

Ainsi. et contrairement à ce que prévoit la loi, le ‘maa-ji’ continue à . ... 

être percukt le prélèvement de dro& d’accès aux campements est une prati- 
que courante. D’après nos observations, la redevance (( due )) par unité de 
pêche atteint fréquemment 15 O00 F.CFA pour une période allant de deux 
à sept, huit mois. 

Mais c’est dans le domaine des permis de pêche et des engins prohibés 
par les textes que les compromis sont les plus fréquents, mettant en cause 
A la fois les autorités et la communauté des pêcheurs. 
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de la réglementation. A cet effet, il passe un tiers de son temps en déplace- 
ment auprès des villageois, ce qui crée une incontestable familiarité entre 
lui-même et le monde des pêcheurs, condition sine qua non de solutions 4 
l’amiable. 

Pour ce qui est tout d’abord des permis de pêche, au lieu d’en établir 
un par famille, les négociations se font globalement au niveau du village. 
Le résultat en est que pour un village comportant, par exemple, plus d’une 
centaine de familles de pêcheurs, les autorités délivrent une dizaine de permis. 

Le cas des engins prohibés est semblable. Prenons l’exemple de l’éper- 
vier, engin interdit depuis belle lurette en 5‘ région (englobant la quasi-totalité 
de notre zone d’étude) : on constate qu’au moins un ménage sur trois en 
dispose, avec une présence pouvant atteindre le double dans la zone de 
Moptizo. 

Ce décalage entre la réglementation et sa mise en pratique ne peut se 
faire que grâce à la connivence des représentants du ‘law and order’. Le com- 
promis se dégage au cours de négociations entre les autorités d’un côté, les 
délégués des pêcheurs de l’autre. Elles se déroulent en général dans une 
ambiance oh se mélangent la logique de 1’Etat et celle d’une société sou- 
cieuse de s’affirmer face à une autorité jugée froide, mais en fin de compte 
fragile. 

Les populations font preuve.de beaucoup d’imagination Iorsqu’il s’agit 
de mettre à l’aise un agent de I’Etat et de le faire céder en leur faveur. On 
veille à son confort matériel (eau chaude dès son arrivée, thé, plats préparés 
par la famille du chef, matelas mousse et autres fauteuils confortables) et 
insiste sur un lien de parenté qui lierait l’agent à tel ou tel notable du village. 

L’agent est tout à fait conscient du caractère chancelant de son auto- 
rité. Certes, il dispose du monopole d’information et d’exercice du pouvoir, 
mais ne réunit pas en lui le triptyque qui ferait de lui un véritable chef, un 
‘fama’ : pouvoir, richesse et savoirz*. Voilà ce qui réduit sa marge de manœu- 
vre et qui*permet la fameuse palabre. De plus, il n’a pas seulement la logi- 
que de I’Etat à défendre, il est pris lui-même dans un système social qui le 
rapproche des administrés. Ce système lui demande des contributions finan- 
cières de toute sorte et s’accommode mal de salaires extrêmement basz1 payés 
- notamment en zone rurale - avec des retards difficilement acceptables. 
11 est évident qu’il ne peut guèrepe dérober A l’obligation tacite de ramener, 

Notons d’abord que les textes sont ambigiis en ce qui concerne le per- 
mis. Ce dernier porte le nom du propriétaire de l’engin taxé. Dans la prati- 
que, il est établi pour le type d’engin le plus taxé dont dispose l’unité de 
production. Ceci signifie concrètement que l’unité possède un seul p e r d s  
correspondant à l’engin jugé le plus prenant - et par conséquent le PIUS 
taxé - indépendamment du nombre total d’engins du même type utilisb. 

Compte tenu des nombreux contrôles effectués par les autorités en des 
points stratégiques, les familles partant en migration (près de la moitié des 
ménages19) ont tout intérêt à être en règle, et pour le permis et pour les e n W 3  
d’autant plus que les éventuels arrangements seraient plus difficiles 
nir de la part d’un agent que l’on n’a pas l’habitude de fréquenter. 

I1 en est autrement pour les pêcheurs sédentaires et pratiquant la Pêche 
à proximité de leur village. En ce qui les concerne, c’est l’agent des Ea 
et ForEts du chef-lieu d’arrondissement qui est censé veiller à l’applicati 

’O. Cf. halieutiques (1988). Ce taux est sans aucun doute largement sous-estimé, 
avouer qu’ils possèdent un engin prohibb, et ceci d‘autant 

identifient difficilement des enquêteurs faisant une apparition inattendue sur leurs 

’’- Cf. Shaka BAGAYOGO, (< L’gtat au Mali. Représentation, autonomie et mode de fonc- 
nt ))* in Emmanuel TERRAY (éd.) (1987). On lira äussi avec beaucoup d’intérêt Pierre 

(( Le P r 0 t o - h  africain : quelques réflexions autour de l’histoire contempo- 
)’> in Revue TiersMonde, t. XXIV, no 93 (janv.-mars 1983), ainsi que Bertrand 

re la salaire mensuel d’un agent des Eaux et Forêts @rant d a s  un 
Ondissement Peut atteindre, en fm de carri&, au maximum 40 F.CFA (diverses 

Car les pêcheurs n’ont Pas intérêt 

et Gunnar MYRDAL (1969). 

19. Cf. Claude FAY, (( Migrations de pêche : Morphologie et place dans les sYSt 
i ,. ?mes comprises). . 

d’activité D, in Etudes halieutiques (1988). 
. .- - 
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de ses tournées en brousse, poissons, bois de chauffe et autres <( cadeaux D, 
prix demandé aux villageois en guise de remerciements pour les arrangements. 

La position des villageois chargés des négociations n’est pas dénuée 
d’ambiguïté non plus. Les textes prévoient leur participation aux instances 
censées faire respecter la loi. Ceci les expose nécessairement à la compro- 
mission avec le pouvoir. De plus, en tant que délégués de la communauté 
des pêcheurs, ils devraient faire passer les préoccupations communautaires 
de protection de la ressource avant les considérations individuelles de renta- 
bilité des engins. Ils s’acquittent nolens volens de leur rôle, mais donnent 
en fin de compte la priorité aux objectifs à court terme, en essayant de faire 
accepter par les autorités les engins jugés dévastateurs et de limiter autant 
que possible Ia taxation des pêcheurs. 

On a déjà insisté sur les impératifs économiques permettant de com- 
prendre, dans ce systéme relativement capitalistique, la présence d’attitudes 
peu compatibles avec une gestion de Ia ressource à long terme. Or, les seules 
considérations économiques ne suffisent pas pour exp!iquer le non-respect 
de la réglementation. C’est la souveraineté même de 1’Etat qui est en cause. 
Ce dernier intervient dans un système géré jusqu’à une date récente par la 
seule société des pêcheurs. Le succès douteux de ses interventions explique 
le peu de crédit que les pêcheurs lui accordent. 

Ce manque de souveraineté peut être illustré par un exemple tout à fait 
probant. On a noté la forte présence de I’épervier, engin inteidit par excel- 
lence, Cependant, certains villages pêcheurs n’ont pas attendu l’interdiction 
de 1’Etat pour bannir l’engin de leurs eaux. C’est ainsi que dans les eaux de 
Kolenzé, village situé au bord du Niger, 9 50 km en amont de Mopti, I’éper- 
vier est interdit depuis la fin des années 40. Cette interdiction a été prononcée 
par les pêcheurs du village à la suite d’un conflit les opposant à des <( étran- 
gers n exploitant les eaux de Kolenzé avec l’engin en question. II est intéres- 
sant de noter qu’en l’occurrence, l’interdit prononcé par la communauté est 
respecté par Ia quasi-totalité des exploitants, autochtones et (( étrangers D... 

Ainsi, le domaine de la pêche est propice à toute sorte de compromis. 
Certes, le juriste parlerait de concussion, d’anti-concussion et de corruptionz3, 
mais on peut aussi bien se contenter de parler de pratiques informelles, pra- 
tiques quasiment inévitables - ce qui ne veut pas dire excusables ! - dans 
une société qui cherche à se développer et à trouver un équilibre acceptable 
pour tous. Ceci étant, ces pratiques sont lourdes de conséquences. 

CONCLUSION : 
PERTES ET PROFITS DES PRATIQUES INFORMELLES 

Les répercussions des pratiques informelles observées dans la pêche arti- 
sanale telle qu’elle est pratiquée dans le Delta central du Niger, sont multi- 
ples. Elles se font sentir aux niveaux individuel et collectif et relévent des 
domaines économique, social et écologique. 

23. Cf. Hyacinthe SA~A~SORO (1979, pp. 106-122). 
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En ce qui concerne tout d’abord le pêcheur, son budget est lourdement 
grevé par des contributions de toute sorte : taxes et impôts, cotisations pour 
la construction d’une maison du parti, les manifestations culturelles et spor- 
tives, la fête de l’indépendance et autres accueils de délégations d’hommes 
politiques. Le non-paiement du permis de pêche est, par conséquent, consi- 
déré comme la juste contrepartie de ce qui est ressenti - tort ou à raison 
- comme une série ininterrompue d’exactions. En même temps, l’utilisa- 
tion d’engins prohibés correspond à son souci de rentabiliser et son capital 
et son temps de travail, ce qui le rend disponible pour d’autres activités. 
De plus, étant donné qu’un engin tel que I’épervier est un engin individuel, 
son utilisation permet au pêcheur d’échapper à l’emprise des anciens et de 
disposer d’un budget propre. Voilà ce qui augmente son autonomie et per- 
met son intégration dans un système économique ayant tendance ZI séparer 
sphères économique et sqciale. 

Quant B l’agent de l’Etat, les bénéfices monétaires qu’il tire de ses opé- 
rations informelles sont difficilement chiffrables. Mais on peut supposer 
qu’ils lui permettent au moins de doubler ses revenus formels. Le risque qu’il 
court en s’adonnant aux pratiques informelles est limit6 par leur apparence 
a priori bénigne et leur quasi-généralisation à certains niveaux de la hiérar- 
chie politico-administrative. En  même temps, sur le plan social, la N rente 
bureaucratique nz4 se traduit par la production de signes de pouvoir (cons- 
tructions, moyens de transpdrt, scolarisation des enfants, etc.) et augmente 
par 19 le prestige du fonctionnaire. 

La communauté des pêcheurs, elle, tire également des profits monétai- 
res et non-monétaires des pratiques informelles. En effet, elle sort renfor- 
cée de l’épreuve de force qui l’oppose aux autorités. Les pêcheurs sont obli- 
gés de se ressouder autour de leurs délégués d’une part pour garantir la réus- 
site des négociations, d’autre part pour organiser des pêches collectives per- 
mettant de réunir les fonds nécessaires au conditionnement psychologique 
de l’agent et à l’acquisition des permisz5. De même, les sommes Cpargnées 
grâce au non-paiement des permis peuvent être affectées, consciemment ou 
non, à des utilisations collectives augmentant B leur tour la cohésion sociale 
(surcreusement des canaux, organisation de courses de piroguesz6). 

Enfin, 1’Etat n’est pas sanktirer profit des pratiques informelles. En  
effet,-elles ne sont possibles que gr!ce iì des contacts personnalisés. Ces der- 
niers facilitent la pénétration de 1’Etat en zone rurale et une acceptation pro- 
gressive d’une aut_orité a priori étrangère au milieu. Cependant, le rôle pre- 

24. Cf. Issaka BAGAYOGO, Émergence d’une bourgeoisie agraire au Mali : l’exemple des 
planteurs de la rggion de Bamako. Doctorat de 3‘ cycle, Paris, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1982, page 133. 

25. D’ailleurs, il est intéressant de constater que ces pêches collectives se font certes SOUS 
ia surveillance de quelques notables pêcheurs ; mais leur réussite dépendra surtout- de la prC- 
sence d’unités A fort coefficient de capital (i.e. propri6taire.s de sennes), signes d’une inter$é- 
nétration de phénomknes sociaux et économiques. 

26. Les courses de pirogues organisées lors de la fête nationale peuvent engloutir jusqu’i 
500 o00 F.CFA par village (préparation de la pirogue, consultation de marabouts, nourriture 
de l’équipage, etc.). 
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mier joué vis-à-vis des-pêcheurs par les représentants de I’État est bel et bien 
l’application des mesures de politique de la pêche. C’est à ce niveau que toute 
la faiblesse de 1’Etat se fait sentir. Sur le plan financier, cette faiblesse se 
traduit par un manque à gagner assez considérable. Ceci peut être illustré 
sommairement en prenant comme base les recettes provenant des permis de 
pêche établis dans la région de Mopti. En 1987, ces recettes ont atteint 
12 millions de F. CFAz7. Or, si nous prenons comme base minimaliste la 
présence de 22 o00 filets maillants et de 1 500 sennesz8, ces recettes devraient 
être de l’ordre de 125 millions de F.CFA, c’est-à-dire plus de dix fois les 
recettes effectives ! Ce décalage entre intentions politico-administratives et 
réalités du terrain porte préjudice à la réalisation d’une politique de pêche 
efficace et, en fin,de compte, à la crédibilité de 1’Etat. 

C’est alors l’Etat, en tant qu’institution, qui semble être le grand per- 
dant dans ce royaume des pratiques informelles. Ceci étant, on ne soulignera 
pas assez que les profits que tirent de ces pratiques les autres parties prenan- 
tes, se situent avant tout dans le présent ou, au plus, dans un avenir proche. 
A la longue, la reproduction harmonieuse de  tout I’écosystème est en cause, 
hypothéquant lourdement la reproduction de la société. 
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