
Désarroi et révolte en terre de Casamance 

.............................................. 28 O00 km' (117) Superficie 
Population ioide .................................. 975 722 (14 %) 

en plus difficile de leur région d'ori- T 

196 OM)  kma 
6 896 808 

L OIN de Dakar et des grandes villes sénégalaises oÙ se prépa- 
re dans la fièvre contestataire I'élection présidentielle du 21 février, 
la Casamance est en proie i des troubles sanglants. Le mois dernier 
encore, dans cette région devenue le principal centre touristique du 
pays, de nouveaux affrontements entre séparatistes et soldats de 
l'armée sénégalaise ont fait des dizaines de morts. Menacées dans 
leur mode de vie et leur identité, les populations locales parvien- 
dront-elles à se faire entendre ? 

communnutes 

gine. 
En une dizaine d'annees, en 1974 et 

1985, la plage autrefois vierge, devient 
le lieu d'occupation de plus de dix 
hôtels et campements touristiques 
d'une capacité totale de I 19Olits. et de 
douze concessions de pêcheurs, renfer- 
mant chacune plus de huit paillotes, 
soit environ 600 personnes au total, 
originaires des autres régions littorales 
sénégalaises. En outre, s'y est établi un 
campement de migrants saisonniers 
guinéens, qui fument les poissons peu 

Ziguinchor Kolds 

prisés sur le marché du frais (raie, 
requin) et, en revanche, très demandés 
sur les marchés africains (Cameroun, 
Nigéria, etc.). 

Par MARIE-CHRISTINE CORMIER-SALEM* 
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Trente et un morts au Cap-Skiring, 
le 27octobre 1992; sept morts B 
Pointe-Saint-Georges, le 1 I novembre: 
chaque fois, les victimes sont des 
pêcheurs et leurs familles, originaires 
du nord du Sénégal. Les auteurs de tels 
massacres seraient les rebelles indépen- 
dantistes diolas, dont.les menaces répé- 
tées n'auraient pas suffi B déloger les 
migrants originaires du nord de cette 
Casamance reputée pour être le apara- 
dis vert du Sénégal)). Et ces événe- 
ments s'inscriraient dans la mëme logi- 
que que les affrontements avec le gou- 
vernement sénégalais en 1982 et, plus 
rkemment, le a massacre D d e  Kaguit 
en août 1992. Ils témoigneraient de la 
volonté des Diolas de préserver leur 
intégrif6 politique, économique et 
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Population majoritaire de la Basse- 
Casamance, les Diolas constituent des 
communautes originales, égalitaires et 
encore largement animistes, s'opposant 
aur  sociétés hiérarchisées et islamisees 
des autres régions sénégalaises. L'éloi- 
gnement par rapport au centre vital du 
pays, l'agglomération de Dakar-Pikine, 
accentué par la coupure de la Gambie, 
ne facilite en rien l'intégration natio- 
nale de cette région. Et ce conflit inter- 
ethnique serait exacerbé par le désen- 
gagement de I'Etat e t  les operations 
punitives menées dans le désordre par 
les forces de l'ordre (descente dans les 
villages et les bois sacrés, arrestation 
des meneurs, etc). Certes, les indipen- 
dantistes, par la voix d'un d e  leurs 
porte-parole en France, ont exprimé 
leur détermination B obtenir gain de 
cause, et les événements du Cap-Ski- 
ring peuvent ëtre interpret& comme 
une nouvelle provocation envers le 
gouvernement sénégalais. Le 18 janvier 
dernier, quarante d'entre eux ont été 
tués dans des affrontements avec l'ar- 
mée. 

En fait, ces Cvénements remontent 
bien avant les années 80 et sont l'ex- 
pression d'un sentiment ancien et pro- 
fond de frustration des populations 
diolas vis-à-vis de tout pouvoir centra- 
lisé exterieur, qu'il s'agisse des coloni- 
sateurs européens ( I )  ou des cadres 
nationaux en majorit6 (inordistes )). 

60,7 % 29 % < 8 %  
5 %  9 3 % 14 96 

8 3  % 31 % 23 % 
44 % 4.8 % 3.4 % 

Plus loin encore on peut les faire 
remonter B la c r é h o n  mëme des vil- 
lages, OB, déjà, la delimitation des ter- 
roirs et le partage des ressources natu- 
relles étaient i l'origine de conflits 
entre communautes rurales. 

Les evénements du Cap-Skiring 
comme de Pointe-Saint-Georges sont 
ainsi la suite logique, previsible, d'un 
ensemble de faits que l'on résume sous 
ler termer de anrohlhnes fonciers)). 

Taux de scolarisation 

qUi-önt-dé töu t i emps  existé et soni 
aggravés par la croissance dimographi- 

' 13% 1 43% I 

qüë, les migrations, la crise des sys- 
tèmes de production traditionnels, la 
pression sur les ressources naturelles, 
dans ün-enviruniiemxt dé.ga¿C par lo  
diminution des précipitations (2). 

Particulierement rivélatrice A cet 
~~ épard. est la sitiiatio.n.de_Cap~~kiring. ~ 

, qui est à l'origine non un a v i l l a g e ~  
mais une plage appartenant au terroir 
de la communauté rurale diola de 
Diembéring, lieu de divagation des 
bovins. 

Le village de Diembéring tourne le 
dos B la mer et ses habitants se consa- 
crent en priorité B l'exploitation d.es 
rizières, particulièrement étendues 
dans cette zone (3). La riziculture est !e 
système d'exploitation le plus produc- 
tif, celui qui supporte les plus fortes 
densités demographiques. Les rizicul- 
teurs diolas n'ignorent pas la pêche 
mais exercent cette activité pendant les 
temps morts agricoles, comme complé- 
ment B leur alimentation, et de préfé- 
rence dans les eaux calmes des che- 
naux de marée appelés ici bolon. La 
richesse, la facilité d'accès et la variéte 
des ressources aquatiques continen- 
tales justifient le faible attrait exerce 
par la mer sur la communauté diola de 
Diembéring. 

Le premier pêcheur B exploiter les 
ressources de la mer est un Lébou, ori- 
ginaire de Yène, non loin de Dakar, 
hébergé lois de son arrivee en 1963 par 
les villageois. A partir de 1965, chaque 
année, entre novembre et mai, une 
dizaine de pëcheurs Iébous, originaires 
de Yène et de Rufisque, migrent en 
Casamance et créent un petit campe- 
ment de pêche de quelques paillotes 
sur la plage du Cap-Skiring. 

Dans les années 70. le tourisme com- 
mence B se développer sur la côte, 
parallèlement au desenclavement de 
cette region: un aeroport est COnstNit 

dès 1971, qui .de nos 
jours  relie quotidienne- 
ment le Cap-Skiring à 
I'aeroport international 
de Dakar. La ((route du 
S u d a  bitumte et donc 
pratiiable toute l'année, 
est achevee en 1981 et 
permet d'atteindre Cap- 
Skiring en moins d'une 
heure depuis Ziguinchor, 
capitale regionale. Le vil- 
lage de vacances du Club 
Mediterranee est ainsi 
ouvert en 1974, jouxtant 
l e  campemen t  d e  
pêcheurs migrants. Par  
un effet d'entraînement, 
un nombre croissant de 
pëcheurs  du  Nord 
migrent en Casamance: 
des  Lebous d e  la 

* Chercheur &graphe, ORSTOM, Labora- 
toire d'eluder agraires, Montpellier. 

Psuplamenldominanlen Carsmancs: 

Oiola 111 Mandingue Peul 
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Lx C~spmrm est compos& de tmis zones gCogrnphlques 
(Basse, h1o)eone c l  Haufe-Cssnmoce) peupl& eo majorilé, et 
respectivemeni, de Diolar, de Mandingues et de Peuls. La 
rélorme sdmioisoniire de 19x4 a er66 deux r6gIons: celle de 
Ziguinchor, r q r o u y n f  IP Basse el la hloyenne-Cassmance; el 
celle de Kolds, correspondant P l'ancienne HnuirCasamsnce. Le 
U Cnsrmsnpis >) u'n donc d'existence qu'adminisoniive. 

La populstioo mëme de Basse-Casamance est diverse. II 
n'existe pas s u n e n  ethnie diola mais plusieurs mmmuonuik. 

presqu'île du  Cap-Vert, 
des Séreres de la Petite- 
Côte des \Valo-Walos du 
Ganhiole..et d e  Saint- 
Louis sur la Grande-Côte 
sont attirés par la réussite 
de leurs predécesseurs, 
trouvant dans les com- 
plexes hôtel iers  un 
débouché naturel à leurs 
captures de poissons er 
crustacés (soles, lan- 
goustes) et fuyant, par ail- 
leurs, la situation de plus 

Une forte spécificité régionale , , 

I I CASAMANCE I SEN~GAL I 

La rapidité et l'ampleur des transfor- 
mations expliquent la tension entre les 
communautés. DéjB, en 1987, se mani- 
festent les conflits d'occupation de la 
plage, tourisme et transformation du 
poisson ne faisant pas bon ménage, 
mais surtout les populations auto- 
chtones diolas, tolérantes dans un pre- 
mier temps. se sentant laissées pour 
compte de ces nouvelles richesses et 
dépossédées de leur patrimoine. L'in- 
cendie criminel d'un hôtel en cours de 
construction, le Savanna, à capitaux 
europkens et ,u nordistes n, en est un 
premier avertissement. 

Pourtant en conformité avec la loi 
sur  le domaine national mais en oppo- 
sition avec les droits fonciers couiu- 
miers, le gouvernement sénégalais 
continue de concéder des titres de pro- 

touristiques et commerciales (des res- 
taurants-gargotes B la prostitution) ne 
cessent de s'étendre le long du littoral 
et de la piste qui mène B la route dc 
Ziguinchor. L'aménagement d'un golf 

' est entrepris en 1987, ce qui laisse son- 
geur quand on pense aux difficultés 
d'approvisionnement en eau douce de 
ces régions. Le campement de pëcheurs 
et de transformateurs de poissons se 
densifie: en 1987, on y comptait plus 
de IOOpirogues, soit au total plus de 
I O00 personnes (pëcheurs, épouses, 
enfants en bas &e, transformateurs) 
vivant de la pêche. 

La situation était explosive et a bel 
et bien explosé en octobre dernier. Le 
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fait que les touristes 
n'aient vas éte touchés 
est rév2lateur de la 
dimension essentielle- 
ment politique et foncière 
des actes de violence. II 
ne s'agit pas d'un acte 
conjoncturel, desespéré, 
mais bien de la réaffirma- 
tion par les communautés 
locales de leurs droits 
d'usages territoriaux tta- 
ditionnels. 

L'autre grand centre de 
pêche maritime du litto- 
ral casamançais, Kafoun- 
tine, n'a pas été touché 
par ces mesures de rétor- 
sion. Le tourisme n'y est 
guère dtveloppé, la zone 
etant plus éloignée des 
grands centres urbains et 
des principales voies de 5 
communica t ion .  En 2 
revanche. les communau- e 
tes étrangères, pêcheurs, 
transformateurs, com- 
merçants, jouent un rôle 
de premier plan dans le ' 
dynamisme de ce village. De fait, les 
migrants saisonnie_rs originaires du 
Nord rie campent pas sur la plage mais 
logent chez l'habitant, redistribuant 
ainsi sur place une partie des revenus 
tires de I ' exp loh ion  ~ P S  ressources 
maritimes de la Casamance. Les popu- 
lations diolas de Kafounine participent 
d'ailleurs directement au développe- 
ment de l'économie maritime: sur le 
modèle des communautes du Nord, les 
hommes ont constitué leurs propres 
unités de pêche pour exploiter les res- 
sources marines, tandis que les femmes 
se font employer pour diverses täches 
de transformation et de distribution du 
poisson. 

Ainsi s'explique que cette zone ait 
éte encore épargnee. Mais pour com- 
bien de temps? 

7 Sentiment de dépossession 
N autre campement de pëcheurs U étrangers était a t taqué le 

I I novembre dernier, situé non pas sur 
le littoral maisà l'embouchure du fleuve 
Casamance, à proximité du village de 
PointeSaintGeorges. Dans cette zone, 
coexistent trois campements de pëcheurs 
(Ponta-Bassoul, Ponta-Diogaiie et Petite- 
Pointe) peuplésde migrants inégalement 
intégrts dans les communautés rurales 
autochtones. 

A Ponta-Bassoul et Ponta-Diogane, les 
campements abritent des Niominkas, 
pêcheurs saisonniers accompagnés de 
leurs épouses qui transforment le pois- 
son. Ces deux campements sont consti- 
tués de paillotes reconstruites toutes les 
deux bu trois campagnes de pêche, régu- 
lièrement occupées depuis plus de trente 
ans par environ huit cents personnes. 
Différents liens rapprochent les commu- 
nautés niominka et diola. Le cabotage et 
le commerce d'abord, attestés par les 
Portugais dès le seizième siècle. la pêche 
ensuite, ont attiré les Niominkas dans 
les villages de Casamance. Ce sont eux 
qui ont initié les Diolas B la pêche a 
I'Cpervier et à la navigation maritime. 
Nombreux sont ceux qui se sont instal- 
lés définitivement en Casamance, mariés 
sur place et même dotés de rizières, à tel 
point que cenains Niominkas se disent B 
présent diolas. 

En revanche, Petite-Pointe est un 
campement constitué d'abris sommaires. 
créé en 1985 par des pëcheurs migrants 
toucouleurs venus pour exploiter les cre- 
vettes et qui y vivent dans des condi- 
tions précaires, sans leur famille. Ils sont 
dans la crainte constante des contrôles 
du Service des pëches (officiellement il 
est interdit de pëcher les crevettes dans 
cette zone) mais, sunout, des sevices de 
la part des communautés diolas qui 
entendent faire valoir leurs droits 
d'usage territoriaux. Malgré les nom- 
breuses confiscations de leur materiel et 
de leurs prises par les agents du Service 
des pêches et les menaces réitérées des 
populations des villages voisins, les 
pêcheurs toucouleurs, au nombre de 
treize en 1985, sont plus d'une centaine 
en 1987. 

L'opposition entre pêcheurs toucou- 
leurs et communautés diolas tient à une 
combinaison de facteurs ethniques et 
culturels, mais aussi techniques, écono- 
miques et sociaux. De fait, les prrmiers 
pëchent les crevettes avec des engins 
fixt% ancres sur le fond, qui dichirent les 
filets maillants derivants des seconds. A 
la filitre des crevettes, a haute valeur 
marchande, destinée B I'exponation vers 
les marches europ5ens, s'oppose la filière 
des petits poissons (carpes, ethmaloses), 
B bien moindre valeur marchande, desti- 
nêe à l'autoconsommation et aux mar- 
ches locaux. Les pêcheurs toucouleurs 

sont les quasi-salaries des usines de réfri- 
gération installées B Ziguinchor, motivés 
principalement pa r  I'opportunite 
d'abondantes et lucratives captures de 
crevettes. A leur stratégie de conquête de 
nouveaux fonds de pëche et de contrôle 
du marché, s'oppose la stratégie défen- 
sive de gestion communautaire de toutes 
les ressources du terroir des paysans- 
pêcheurs diolas. 

Les victimes d e  l'attaque du 
I 1  novembre, en toute vraisemblance, 
sont les jeunes pëcheurs toucouleurs en 
situation illicite, aussi bien selon la légis- 
lation officielle que coutumière. , 

Les antagonismes sont évidemment 
exacerbés par le fait que la pêche tend B 
devenir la principale source de revenus 
pour les populations autochtones en rai- 
son de la crise des Systemes de produc- 
tion traditionnels : le recul de la 
riziculture de bas fonds est principale- 

Riiculieur de Diaken-Diols 

ment lié à l'exode rural et A la séche- 
resse, entraînant la salinisation des sols 
e l  des caux. La pression croissante sur 
les ressources halieutiques, l'arrivée mas- 
sive saisonnière d'exploitants étrangers, 
la niaÏginaliS&m ' d c r  con imunaur~s  
locales tenues l'kart des circuits de 
distribution des produits aquatiques, 
enfin I'extension des implantations IOU- 
ristiques, commerciales et halieutiques 
sur les terroirs des communautés diolas 
ne font qu'alimentei le sentiment de 
dépossession des communautes locales. 
C'est ce qu'ont bien compris les rebelles 
indépendantistes en attaquant les cam- 
pements de pëcheurs du Cap-Skiring et 
de Pointe-Saint-Georges, deux des cen- 
tres les plus manifestes de la réussite 
économique des populations étrangères 
en Casamance. 

Cette revendication du droit d'usage 
exclusif, sinon prioritaire, sur les res- 
sources de leur terroir - agricole, pasto- 
ral et halieutique - n'est pas propre aux 
communautés de Casamance. La legit¡- 
mation des droits coutumiers commu- 
nautaires est au cœur du débat sur la 
gestion des ressources renouvelables 
communes. Ce qui est propre aux com- 
munautes diolas, c'est ce long passé de 
résistance i l'étranger, c'est leur attache- 
ment à la religion et au terroir des 
ancêtres, c'est leur distance par rapport 
B Dakar, qui laisse mal augurer de la 
resolution de ce conflit, surtout dans le 
contexte actuel de crise politique, écono- 
mique et sociale du Sénégal. 
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L'engrenage de la violence 
A presse est  etonnamment silencieuse ou confise sur ce qui s e  passe 
reellement en Casamance depuis 1982. date B laquelle remontent les pre- L miers affrontements violents entre les forces de Sordre et des populations 

locales. 
un ncycle de violence commenc4 par 

des actions de harchlement contre les forces de I'ordre puis l'assassinat de 
gendarmes3 (le Soleil, Dakar, 17 juillet 1990). tantôt B une ajacqueriew tenant B 
des problbmes de terres (le Soleil, 18 juillet 1990). tant&, enfin, B une marche 
independanliste pacifiste. Toujours est-il qu'il marque le debut de la repression 
par les forces de I'ordre - contrdles d'identit6, barrages de police, descentes 
dans les villages. arrestations de meneurs et nombreux actes de violences et de 
tortures - et le repli des separatistes dans le umaquisu, en particulier dans les 
zones forestibres proches des frontibres guineenne et gambienne. 

Depuis, chaque annee B la m h e  Bpoque. en ddcembre, la tension est vive 
dans la region. conduisant a de frequents uderapagesn et B une nouvelle flambee 
de violence opposant forces de Sordre et Blements de la population locale, tou- 
jours presentes dans la presse officielle senegalaise comme des rebelles, r;.em- 
bres du Mouvement des forces democratiques de Casamance (MFDC). De  fait, B 
la suite des evenements de 1982, s e  sont crees des comites de quartier et un 
comite central devenu par la suite le MFDC, (heritier d'un premier mouvement 
cree en 1947). La branche armee du MFDC, appelde Arika en diola (combattant), 
crebe en 1985, est largement soutenue par les habitants de la Basse-Casamance. 

Jusqu'en 1987, les membres du MFDC ont subi de nombreuses vagues d'ar- 
restations et d'emprisonnements. Les premieres liberations en 1987 ont place au 
devant de la scene des figures nouvelles ou deja connues, telle celle de I'abb8 
Augustin Diamacoune Senghor, devenu secretaire general du MFDC en mai 1991. 

A partir de juillet 1990, la situation s'est radicalisbe, avec, d'pn cat& Selection 
d'un gouverneur militaire e t  une campagne de sensibilisation dans les villages 
pour inciter la population B refuser le separatisme ; de l'autre c8t6. la volonte du 
MFDC d'obtenir Sindependance de la Casamance B n'importe quel prix. 

Le 3 1 mai 199 1, la signature du cessez-le-feu entre le Senegal e t  la Guinee- 
Bissau - pays de repli des membres du MFDC, ob ils seraient entraînes et oÙ ils 
s'approvisionneraient en armes - n'a gubre modifie la situation. En tho ignen t  
les attaques de cars rapides en juillet 1991, dont ont 616 victimes des civils. puis. 
en août 1992, Saffrontement violent entre les forces de Sordre et les indbpen- 
dantistes dans un village proche de la frontiere guineenne et  dont le nombre de 
victimes est demeure inconnu. 

Le conflit de  1982 est rantBt assimile 


