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tertiairisation de l‘emploi. 
On peut estimer que près 
dela moitiédesdiplBm6s 
s’oriententvers desstruc- 
tures d’interniédiation ou 
sont eux-mêmes créa- 
teurs d’une telle struc- 
ture, si (4nformelleb> soit- 
elle. O n  pensera non seu- 
leinent aux nombreux 
bureaux  d’études,  a u  
métier toutjeune descon- 
seils juridiques, aux ex- 
pe r t s. 

(Siritci  PIZ pnge 9) 

(Suite de la page 4) 
Mais on pensera en- 

fin et surtout aux nom- 
breuses ONG deman- 
deuses de prestatairesde 
services fort variés. Sou- 
vent,cesubureaux. n’ont 
de  bureau que de nom, 
leur fichier de collabora- 
teurs effectifs ou poten- 
tiels est parfois impres- 
sionnan t, maiscomporte 
au fait d e  nombreux bé- 
névoles invitésà <(repas- 
sew ... La sous-traitance 
en cascade prend parfois 
des dimensions surpre- 
nantes. Pour beaucoup 
de diplômés, l’insertion 
dans ces structures est 
purement  formeIle e t  
plus que précaire. 

A la sortie de, I’uni- 
versité, les diplômés se 
montrent, dans I’ensem- 
ble, plutôtentreprenants 
qu’entrepreneurs. Les 
difficultés d’accès au fi- 
nancement d‘une entre- 
prise n’expliquent q u e  
très partiellement cette 
situation. La création 
d’entreprise nécessite 
surtout des connaissan- 
ces pratiques du marché 
de l’emploi, des intrants 
et des débouchés. Elle 
suppose des relations 
susceptibles de donner 

pensables, un certain ca- 
pital social qu’il s’agit 
d’accumuler et que l‘on 
mobilisera le moment 
venu. 

De nos jours, ce ca- 
p i t a l  social  r envo ie  
moins  que  par le passé 
a u  milieu social d’ori- 
gine. Plus que  l’oncle 
qui a f r a  logé I’étudiant, 
c’est l’ami aîné qui peut 
désormais .faire quel- 
q u e  chosen pour son 
c a d e t  d ip lômé7 .  Par 
leurs  pratiques quoti- 
diennes,  les diplômés 
d’aujourd‘hui demon- 
trent à quel point ce fait 
est intériorisé. C’est pour 
cette raison qu’ils accep- 
tent des stages en entre- 
prise peu ou pas rému- 
nérés,espérantdese faire 
d e s  relations. Le chB- 
mage est vécu comme 
uneexpérience trop dou- 
loureuse pour l’avouer. 
A u t a n t  accepter  la 
<<bourse,, de50000 FCFA 
procuré par le volonta- 
riat dans I‘éducation na- 
t iona le  o u  bien le 
r ec ru temen t  comme 
journalier dans  I’indus- 
trie, voire l’engagement 
humanitaire, en atten- 
dant  le jour où, heureux 
élu delaLoterie,ons‘em- 

<(Sta tes),. L‘essentiel’c‘est 
d e  quitter quotidienne- 
ment la maison, de  mon- 
trer Al‘entouragequel’on 
est adans les activites,, 
et d e  faire le geste indis- 
pensable lors des gran- 
des fêtes. II est aussi ma- 
nifeste que  I’enseigne- 
ment supérieur ne per- 
met que dans des  limites 
bien restreintes d e  s‘af- 
franchir d e  sa condition 
sociale. 

Lesstructurationsso- 
ciales semblent plutôt 
confortées par le système 
actuel, tendance qui ris- 
que de s’accentuer, vu le 
succès croissant que ren- 
con tre 1 ’e n se ig ne  nie n t 

NOTES 

supCrieur payant. II y a 
plus de  chance d e  trou- 
ver un <cbaadoolo,) gra- 
viter autour d‘une ONG 
que  d’occuper un poste 
d e  responsabilité dans 
une grande sociéte de la 

Comme par le pass4, 
nous sommes dans une 
écononiie d e  rente où 
l’objectif p r e m i e r  n e  
consiste pas  à augmen- 
ter laproductivité,mais 
à s’organiser d e  sorte à 
obtenir un  revenu maxi- 
mum. Pour cela, i l  s’agit 
de  veiller à une  articu- 
lation judicieuse entre 
considérations écono- 
miques e t  sociales, en- 

place. 

I A. Diagne, G. Daffé, <<Rendement interne et 
coût d‘un diplôme à I’UCAD>*. Dakar, UCAD, 
CREA, 1997, 45 p. + annexes. II s’git d‘une 
actualisation de  Banque Mondiale, 
tt Revitalisation de l’enseignement supérieur 
au Sénegal~~. S.I., 1992, 64 p. 

Dans le cadre d’un séjour de longue durée 
au Sénégal, l’auteur mène des recherches 
sur d‘ajustement au quotidien : lesjeunesdiplô- 
més de l’enseignement supérieur à Dakar>>. 
Jusqu’à l‘heure actuelle une cinquantaine d‘his- 
toires de vie ont ét4 recueillies. Je remercie 
très sincèrement mes interlocuteurs de.!eur 
grande disponibilité. Mes remerciements vont 
surtoutà MM. Kasse (doyen de la+FASEG), 
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teurs à I’ORSTOM. Je reste cependant seule 
resoonsable des idées exDrimées ici. 

tre’xcourt et  long termes. 
Le souci d’appartenir ?i 

une pluralité d e  reseaux 
pour y acquérir une  po- 
sition influente et pour 
contrôler l’information. 
renvoie directement B 
cette économie d‘une 
(( ren t  e organ  i sa  t i  on - 
nelle.>. Ce qui prévaut, 
ce sont les préoccupa- 
tions dirigées vers le 
présent ou, à la limite, 
vers un avenir très pro- 
che. Au lieu d e  prendre 
des  risques, on privilé- 
gie une attitude niimé- 
tique, handicapant par 
13 l’émergence d‘un  
vér i tab le  e n t r e p r e -  
neuria t. 
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