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1 : Critique des données, indications sur 1'6volution du flux global et les aract6ristiques 
g6nCraIes de la migration vers Dakar 

jtc 

Avant d'aborder I 'himrique de  l'origine gbgraphique et ethnique de la migration vers Dakar, i l  
semble utile, pour cadrer l'analyse, de regarder comment le flux migratoire global vers Dakar B 
Bvolu6 durant la perk& que nous allons cbnsiderer (de 1935 a 1989), pour constituer la population 
de migrants observCe dans I'enquete. Comme nous le verrons tout d'abord, il faut prendre, dans 
cette analyse longitudinale, d'importantes precautions methodologiques car nous traitons ici des 
donnees d'enquete retrospective qui sont, dans le contexte demographique qui caracterise Dakar 
durant notre pdriodc d e  reference (natalite, mortalite et migrations), diversement biaisees. Malgre 
ces differents biais et en en corrigeant certains, ces donnees r6trospectives fournissent un  bon aperçu 
historique des tendalices de 1'6volution du flux migratoire vers Dakar. Pour completer le cadre de 
l'analyse, nous decrirom ensuite rapidement la structure par sexe et âge B I'arriv6e B Dakar de 
l'ensemble de  cette pi-.pulation migrante. 

1 

1.1 Biais d'observa&:.?, redressemerus et précautior s... 

Rappelons d'abord que les donnees d'enquêtes rktrospectives en general ne peuvent pretendre 2 une 
bonne fiabilite statisîrque quant aux estimations d'effectifs lorsqu'on s'eloigne dans le passe de la 
date d'enquête. Plus i.lr recule dans le temps, et plus une part importante de  la population qui vivait 
au lieu d'observation A la date considerke, 6chappe B I'enqubte par les effets cumules de la mortalitb. 
et de l'&migration mi s'appliquent durant la pCriode qui separe cette date de la date de I'enquete. 
L'6cart entre 1'effec.tif observe et l'effectif reel; minime pour les periodes qui- pr6cMent 
immaiatement I'enqckte, ne peut plus etre neglige des lors qu'on utilise les donnees pour une 
analyse historique. Ce biais affecte l'estimation retrospective de tous les effectifs de population, 
donc en particulier l'estimation du flux d'arrivee des migrahts qui va nous intdresser ici. 
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II est difficile d'6valuer a priori les r6les respectifs de la mortalite et de I'Bmigration dans cette sous- 
estimation des flux, cependant il apparaît immaiatement que les deux facteurs opbrent selon des 
mod al i tes d iff &entes. 

- 
L'effet de la mortalit6 croît de manikre exponentielle avec le temps. Dans le cas des migrants, dont 
la structure par 2ge B I'arriv6 B Dakar est tres concentree sur les jeunes adultes, nous verrons que la 
mortalit6 peut &re t r u e  pour presque negligeable durant les quinze premieres annees prec6dant 
1'enquete; cette population est alors peu concernee par la forte mortalit6 infantile ou par la mortalite 
aux âges eleves. Mais la mortalite augmente ensuite assez vite, touchant les migrants arrives jeunes 
qui ont vieillis, pou; atteindre plus de la moiti6 de l'effectif reellement present quarante ans 
auparavant. Intuitivemnt, on comprend que la regularit6 du phenombne le rende modelisable B 
partir de  quelques donn6es de base sur la mortalit6 B Dakar et ceci permettra, comme nous le 
verrons, d'evaluer le tiiais qu'il introduit et de redresser les donnees. 

I1 en va malheureuse!xnt autremeni de l'effet de I'emigration. Si l 'on considhe l'ensemble de la 
population residente h Dakar (natifs et non natifs), I'exñigration, phenombne plus sensible ?I la 
conjoncture &conomi:pe, peut concerner des effectifs importants B certaines piriodes. Mais les 
donnies statistiques pi'8cises manquent pour Bvaluer les biais introduits B chaque p6riode de 
Ilobservation r6trospe.:tive. En ce qui concerne I'estimation.des flux d'arriv6e des migrants, le biais 
provient de la sortie "rMînitive" (non suivie de retour) dullieu d'observation (Dakar) d'une partie 
des immigrants arrivt:. 9 la date que l'on considere, durant?(" tervalle de temps qui  separe cette date, 
de la date de I'enquêt-;. On peut distinguer dans ce cas troisrtypes principaux d'higration : 
i les retours au lieu d'origine ou un autre lieu du parcouis jnjgratoire anterieur B la migration vers 
Dakar, aprks une p6rig;de courte de residence B Dakar$(fin d'etudes ou de contrats, ecliec de 
.l,'insertion professionne.ile ou rksidentielle B Dakar etc. ..), i! '1 
f les retours, surtout ad lieu'd'origine, de migrants ayant .<(cpmplis,tout ou partie de 1eur.vie active B 
Dakar (retraite, mutatkn's' de fonctionnaires dans leur rkgiin'3'origine etc,. .), 
- les departs de Dakar au cours de la vie active pour d'autres destinations migratoires (mobiliti 
professionnelle, migraiicn internationale etc.. .). 
Le premier type d'errîigration doit, h plusieurs titres, être considere B part. Tout d'abord, puisqu'il a 
lieu en majorit6 duran:: une courte p6riode suivant I'arrivde h Dakar (entre un et cinq ans), l'effet de 
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sous-estimation retrospective des flux qu'il entraine est rapide : il affecte, dks que l'on s'6loigne de 
plus de deux ou trois ans de la date d'enquête, toutes les estimations retrospectives. D'autre part, du 
moins est-ce I'hypothbe que l'on peut faire si l'on neglige les effets de l'dvolution B moyen et long 
terme de l'dconomie sur ce type de retour, le biais est B peu p r h  constant au cours du temps (en 
pourcentage du flux observd). Entln et surtout,. on doit considdrer que ce type d'emigration constitue 
la diffdrence entre l'imnìigration totale vers Dakar et 1'h"mgration qu'on peut appeler "durable'.', or 
dans le cadre problematique qui est celui de l'dixde TFANIORSTOM : l'analyse des modalitds de 
"1'insertion urbaine", ii est naturei de s'interesser piutbt 2 cette migration aurable. Dans cette 
perspective, ce ne sont plus les estimations pour les pdriodes anciennes qui sont sous-estimges, mais 
au contraire le flux de migration durable durant les pdriodes les plus r6centes qui est surestime (en 

' pratique cette surestimation n'affecte que la seule p6riode quinquennale prkcedant immediatement 
l'enquête, durant laquelle la migration temporaire joue un rôle impo.rtant - voir graphique 2). I1 ne 
s'agit donc pas, pour ce biais spicifique, de' tenter de corriger les estimations retrospectives, mais 
simplement d'apprdcier le chiffke d'immigration r6cente fourni par l'enquête en tenant compte du 
rôle cette migration "temporaire". 
En ce qui concerne les deux autres type d'&migration, comme nous l'avons dit, les donn6es 
statistiques fiables sont trop rares pour envisager de corriger les donndes de l'enquête retrospective 
des biais qu'ils introduisent. Tout au plus peut-on penser, hypothhe que nous tenterons plus loin 

..,..sd!6tape; ii p&<;ï ies d c j x k  k s  recmseaeni.., que dans le c,ontexte de vi1k-s qui' snt icnr~~u c.:. 
connaissent encore une forte croissance migratoire, l'effet de ces types de migration sur l'estimation 
retrospective des flux est largement inferieur B celui de  la mortalit6, pour les pdriodes anciennes, et 
probablement même B celui des migrations temporaires. 

L'ensemble de ces distorsions seront en fait peu gênantes dans la suite de l'analyse où l'on 
s'interessera aux parts relatives dans la migration totale des flux provenant. de diverses origines 
ghgraphiques : on considgrera alors, hypothbe vraisemblable, que les differents biais affectent de 
manike indiffdrencide les populations des differentes origines. En revanche lorsqu'on weut une 
indication sur l'dvolution du flux migratoire global, le problkme est different : les effectifs d'arrivdes 
de migrants correspondants aux periods anciennes etant les plus sous-estimh, la methode conduit 2 
une surestimation de la croissance de la migration (Graphique 1). L'effet de la mortalite sur les 
observations retrospectives prend une importance particulikre dans le cas de l'enquête faite B Dakar. 
Toutes les etudes rdcentes en effet, s'accordent pour constater un "retard" de la transition 
ddmographique en Afrique, la demographic du continent restant cGctdris& par des taux de natalite 
et de mortalite t r b  dlevb en comparaison d'autres regions du Tiers Monde l. En ce qui concerne la 
mortalit6 au Sdndgal, et plus particulikrement 8 Dakar, les diverses sources disponibles permettent 
de situer son niveau actuel aux environ de 15 pour mille pour l'ensemble du pays (la mortalitd 
moyenne en Amdrique Latine, par exemple, est d'environ 7 3  pour mille), avec un-differentiel t r b  
important entre milieu rural et urbain. La mortalite 2 Dakar, qui nous int6resse directement ici, est 
en particulier beaucoup plus faible : en 1970-71 par exemple, selon GARENNE et CANTRELLE 
(1985), le taux brut nationai de mortalit6 &ait de 20,3 pour mille et seulement de 11 pour mille dans 
la capitale. 
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I : voir par exemple l'article de Ph. F.4RGUES : "L transition ditnographique africaine. bilan depuis 1950 et 
perspectives" in Population 2t soci6tS en ,4frique au sud du Sahara, sous la direction de D. TABUTIN, 
L'HARMAlT.bY. ?.\RIS, 19SS. 
7, : Czs sources sont en fait assez contradictoires : N. LOPEZ-ESCXRTIN et L.SXVANE (1991) parlent de 20 
pour mille en 1980 st Ph. FARGUES (19SS) de 2 1 2  en moyenne sur la pdriode 19SO-19S5, dors que M. 
GARENNE et P. C.-WTRELLE (19S5), dont les estimations sont probablement les plus fiablds. constatent 
une baisse signiriwtive de la momlit6 s6nGgalaise entre 1970 (20.3) et 1980 (17.61, ce qui rend vraisemblable 
i 'hypothke d'une mortalit6 acrueile d'environ 15 pour mille. 
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Graphique 1 : creisrance de la population cummulee des 
migrants arrives poìir la premidre fois h Dakar apr2s 1935, 
d'apr2s 1'observatio;l rktrospcctive rkaliske par 1 'enqu&te 
IFAN/ORSTOM de 1989 
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* 
les ~ O M & S  de 1 '~ ta t  civil de Saint-Louis 

-~ - - .  . - - -  - - -  
Graphique 2 : R2par:irìon des dates de dernidres installations d 
Dakar des migrants i bservks dans 1 'enqudte IFAN/ORSTOM de 
1989, par tranche quitiquemales depuis 1935 (population totale 
des migrants, effectgr ohsends et redressks) ' I  
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Compte tenu de ce contexte 
dernographique, il nous est 
apparu important d'essayer, 
partir de quelques donnees 
historiques concernant la 
mortalite au SCnega13, de 
construire une proCCdure pour 
redresser les donnees de 
I'enqu6te de ce biais 
important4. Le graphique 2 
montre que ce redressement est 
utile pour obtenir B partir des 
donnees rktrospectives des 
indications sur I'evolution 
historique des effectifs 
d'immigrants vers Dakar : si la 
correction apparaît de peu 
d'importance pour 1 'estimation 
des flux durant les quinze 
premieres annees de la pdriode 
d'observation retrospective (le 
redressement reste infirieur 8 
13%. .de l'effectif-observe), I en 
revanche ellë devient 
rapidement t r b  significative 
aprks vingt ans, pour atteindre 
100% de l'effectif quarante an 
avant l'enqu6te. Rappelons B 
nouveau ici que nous ne tegons 
pas compte des departs de 
Dakar de ces memes 
immigrants; les tendances 
mises en Bvidence aprks 
redressement des donnCes sont 
donc grosso modo celles de la 
migration "definitive" vers 
Dakar, sauf en ce qui concerne 
la periode 1985-1989 oh une 
part non negligeable du flux 
observe, qu'on peut Bvaluer 
grossikrement, d'aprks le 
graphique 2,  8 environ 10% du 
total, est constituk de migrants 
temporaires. 
Mais finalement, l'allure 

. L  

est assez peu affectCe par le biais, mirne avec I'hypothkse de mortalit6 assez 
faite. L'enquete retrospective appahîtt; donc comme u n  out i l  lissez rolnisic 
migratoires et de leur evolution. i j 1 I ., . 

. .  
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differents biais identif?& jusqu'?ì 
prbent s'ajoutent B la fiagilit6 des 
estimations basie sur des effectifs 
d'iehantillon trop faibles pour les 
period= ancielines, ce qui rend 
l'interprktation trks difficile. I1 y a 
probablement une augmentation de 
l'âge moyen depuis 1935, mais 
surement pas dans les proportions 
indiquees par les donnies. Pour 

. ~'$3, tmir 3 l'identi5cation d'cri . 

seul biais important dans ce cas, 
citons la mortalite importante 
avant 1950 (taux brut de mortalite 
-de 42 pour mille-entre 1942 et 
1944 et de 21 pour 'mille entre 
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affectee par ces diffdrents biais. 
C'est le cas par exemple de la 
structure par sexe des populations 
de migrants, si l'on fait abstraction 
de l'effet que peut avoir 
l'esperance de vie diffirente entre 
hommes et femmes 2 priori negli- - geable sur ces populations zn 

1945 et 1949- 6),qui touche 
pr6fdrentiellement les migrants plus âg& 2 leur arrivk, abaissant artificiellement I'iige moyen ?ì 
l'arrive pour les pdriodes anciennes. Cet exemple montre hien qu'on peut difficilement, & partir de 
ce type de donndes, reconstituer la structure par âge qu'avait une sous population doM& 2 une date 

pour tous, on peut comparer les structures de sous-populations diffdrentes; nous le ferons d'ailleurs 
dans la suite pour les structures par Age B 1'arrivCe Dakar selon le lieu de naissance. 

kloignke de l'enquête. En revanche, sous I'hypothhe dijh invoquQ que les biais sont identiques I 

5 : Dans tout ir: [exte. ce [enne disigne I'ensemblz des migrants amvis  i D&ar 9 une mtmz d'poque. Les 
donntks m a l y s k s  dans la suite sont reprQentatives des 11 promotions quinquennal= de migrants. smv6es h 
Dakar depuis 1935. 
6 : D'aprhs GARENNE et CXNTRELLE in "b lutte contre la mort" -1985 p 310. 
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f, 1.2 Comparaison a m  domées des recensements et de l'ertqirête dimographique nationale de I961 

Dans les paragraphes qui preckdent, la critique 8 laquelle nous avons tent6 de soumettre l'estimation 
retrospective d'effectifs de population it partir des donnees de I'enqu@te IFANlORSTOM est de 
nature "interne"; elle consiste it identifier, en essayant d'en corriger l'effet, certains facteurs de sous 
ou surestimation propres la methodologie. Avant d'engager l'exploitation proprement dite de ces 
donnees historiques estimees, nous voudrions completer cette critique en essayant, de manibre 
"externe" cette fois, d'evaluer leur fiabilitt une fois corrige le biais important da a la mortalite. Pour 
cela, nous les comparerons aux resulta&, des operations statistiques nationales les plus fiahles menees 
au Senegal depuis 1955 7, mais prkcisons tout d'abord les ddfinitions des populations mesurees par 
les differentes sources. 

Les comparaisons Farteront sur la population residente (presente ou absente) de l'agglomdration. 
dont la definition es: constante pour toutes les sources : est consideree comme rbidente 2 Dakar. 
toute personne rdsidant habituellement dans un m6nage de l'agglom6ration depuis au moins six mois. 
L'Cchantillon soumis h 1 'enquete IFAN/ORSTOM est en fait reprdsentatif de la population residente 
africaine de I'agglomtYation Dakar-Pikine. Cette distinction entre population africaine et population 
totale, en vogue durmt la @iode coloniale (recensement de 1955 et enquête dkmographique de 
1961), a et6 abandonilCe depuis I'independance par la Direction de la Statistique (recensements de 
1976 et 1988). Dans 1s cas de l'enquête IFANORSTOM, l'exclusion de la population non africaine 
du champs de l'etude Eient au caractkre 2 priori tres specifique des modalites d'insertion clans la ville 
des communautks non iriginaires d'Afrique Noire, en particulier europeennes et libano-syriennes 8. 
Pour raisonner sur une definition constante de la population totale de reference (population 
africaine), nous avons exclu des populations totales censitaires de 1976 et 1988, - les individus nes 
hors de l'Afrique subxharienne. - -  - .  - -  - - -  
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En ce qui concerne la population immigrCe, les publications issues des recensements de 1976 et 
1988, comptabilisent d'une part la migration internationale et d'autre part la migration interne. Dans 
les tableaux par d6pDartements 9, que l'on doit utiliser pour reconstituer la population de 
1 'agglomeration, est consid6rCe comme migrant interne toute personne nee dans un autre 
departement que celui oh elle est recensde. L'agglomBration comprenant deux d6partements @akar 
et Pikine), retenir cette definition de la population immigree revient 2 comptabiliser comme migrants 

residentielle trks frgquents, intbgrer cette migration intra-urbaine conduit Bvidement a une 
surestimation importante de la population qui nous interesse : celle des immigrants provenant de 
l'ext6rieur de I'agglorn9ration. Par ailleurs, cette d6finition n'est pas applicable aux donnee fournies 
par l'enquête IFANIGRSTOM, car l'information collectee sur les lieux de naissance se limite it la 
region, en distinguani leur partie urbaine et rurale, Pour resoudre le problbme, nous avons choisit de 
comparer les differefiw! sources sur la base du chiffre de population 'des migrants n6s hors de la 
region de Dakar, qui doit donc etre considbree comme une estimation basse de l'immigration totale 
exterieure 8 I'agglomeration puisqu'elle exclue les natifs du departement de Rufisque. 

, 

. .  

des personnes d e s  B Dakar et residant it Pikine (et vice et versa). S'agissant de cas de mohilite ,_-- _-- 

' 
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Le  tableau 1 resume !'6volution de ces differentes populafions dans l'agglomdration dakaroise de 
1955 it 1988, et compare les estimations que fournit I'enquete retrospective aux donnees des 
recensements et de eriqu&e demographique de 1961. L e s  conclusions auxquelles conduit 'cette 
dvavaluation "externe" oes donndes estimees d'aprbs I 'enquête nous semblent en t r b  bonne coherence 
avec .les difierentes hypothbses sur les biais et leur rOles respectifs . ,  que nous avons formulCes plus 
haut. 1 . 1  j 
Premibrement, le rdrecsement du biais dQ 2 la mortalit6 permbt, comme nous I'esperions, de limiter 
(2 un peu plus de 10%) et de rendre 2 peu p r b  constant (iia\if pour 1955) l 'kar t  relatif qui existe 
entre la population de migrants estimCe par I'enquBte et la $jeme population mesuree par les sources 
de reference (lignes 2 ,  ? et 4 du tableau). De ce point de VU.$, observe., en 1955 ne doit 

7 : Ces donnhs de population totale, population africaine!: /e\ population des migrants arricains de 
l'aggloperation dakaroise. (Dakar et Pikine),sont issues des publibdaiions, da la direction* de la statistique de; 1:: 
République du S6negal (Bureau National du Recensement) : r6suItats des recensements de 1955 et 1976, 
résultats de l'enquête d6mographique nationale de 196011961 et rtkultats du recensement de 1988. 
8 : voir ANTOINE et cri. -1991- p 7 .  
9 :Au SCnBgal, le ddparri:inent est l'unit8 administrative inf6rieure B la rGgion, la r6gion de Dakar. par exemple 
compte trois d6partanieii:s : Dakar, Pikine et Rufisque. 
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pas surprendre outre mesure, s'agissant d'une date d6jB ancienne ou les deux chiffres, celui du 
recensement comme celui de I'enqugte, peuvent &re contest&. 
Deuxibmement, l'effet des d6parts d'immigrants conduit effectivement B une sous-estimation 
systematique des flux par l'enquete et les populations rdsidentes immigrdes mesprees par les autres 
sources sontq donc approchk par dkfaut: L'ordre de gtandeur et la stabilitC de cette sous-estimation 
(de 10 B 12,7% en exceptant 19551, si on les rapprochent de I'kvduation que nous avions faite de la 
part de l'immigration "temporaire" dans le tlux d'immigration totale (environ lo%), viennent 2 
l'appuis de notre prkcédent schema d'hypothkses : une fois les données c o r r i g h  des effets respectifs 
de la mortalite et des retours d'immigrants aprks une courte pBriode de residence B Dakar (migration 
temporaire), les autres formes d'&migrations semblent n'affecter que faiblement la population des 
immigres de Dakar. 

Tableau I : Evolution de la population totale et de la population des migrants d Dakar d'apr2s les 
recensements ou l'enqu2te démographique nationale de 1961 et 1 'enquete IFANIORSTOM 
(estimations rétrospectives aux mêmes dâtes) 

-_ .. . 

Dates 

Effectifs 
1. Pop. totale africaine rect. 
2. Pop. des migrants rect. . 
3. Pop. des migrants enq. 
4. Ecart enqhect.  (%) 
Proportions 
5. Prop. mig/tot rect. (%) 
6. Prop. mig/tot enq. (I) 
Taux annuels movens 
7. Crois. glob. pop afr. rect. (5% 
8. Crois. migr. rect. (5%) 
9. Crois. migr. enq. (%) 

10. Hyp. crois. naturelle 
11. Estimation Cmigration rect. 

,. 
. 1  *.. -- --.-- -.& - 

\ 

55 61 76 88 

191.342 
100.149 
101.352 

192 

52,3 
53,O 

336.580 
183.772 
164.448 

-10,5 

54,6 
48,9 

979 
6,2 
499 

396 
090 

.. . . 

795.809 1.289.844 
336.240 483.367 
293.596 424.841 

-12,7 -12,l 

42,3 3 7 3  
36,9 32,9 

1.3 Evolution du flux migratoire global y e n  Dakar .. . 

L'objet des dheloppements mCthodologiques et critiques qui preckdent &tait de montrer que, dans le 
contexte de l'importante croissance migratoire que connaît 'Dakar, zt une fois les principaux biais 
maîtrises, les donn6es de 1 'enquite ritrospective IFAN/ORSTOM constituent une trks bonne base 
pour proc6der B l'analyse historique de cette croissance. Nous pouvons maintenant examiner 
conjointement la istimations rgtrospectives du tlux que permet I'enquiite (graphique 2) et les 
donnees de populations et de croissance r&umCes dans le tableau 1, pour analyser, dans ces grandes 
lignes, la croissance de l'agglomeration dakaroise. Pour simplifier, on peut considerer trois périodes 
dans I'Svolution du tlux migrxoire giobal depuis 1935. 

- Periodi: 1 : durant les vingt premikres annees de notre p6riode d'analyse (1935-1954): le rlux J e  
migration vers Ditar  passe d'tnviron 3000 migrants par an durant la periode 1935-1944. B plus de 
óO00 migrants par an dans la deuxihme moitid des annies quarante, puis cene forte croissance 
marque nettement le pas au &but des mndes cinquante (environ 4800 migrants par an). La 
population africaine de 1'~gglomdration. estim6e 9 85.500 personnes p u  le  ddnombrement 
adminisrrarif de 1936 lo, 9 plus que doubl¿e durant la piriode pour atteindre 191.000 personnes en 
1953; parmi elles un  peu plus de 100.000 migrants, soir une proportion Je 52%. Dans cet 

10 : *Joir V. MARTIN -1958- p Ci 
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II. accroissement de la population totale, qui correspond B un taux de croissance annuel moyen de 4,3 % 
sur ía periode, il est difi.?cile &ant donne l'absence de mesure fiable de la population immigree avant 
le recensement de 1955, de chiffrer prkcisement les parts respectives des croissances migratoire et 
naturelle. L'estimation des effectifs d'immigrants durant cette periode, a l'aide des donnees de 
I'enquQte, conduit cependant h penser que le taux de croissance migratoire moyen h et6 de plus de 
3 %, L'accroissement naturel 2 cette Cpoque, dans une ville B population t r b  jeune, ne pouvant gukre 

1936 a €36 surestime, soit que l'&migration a 6tC assez importante @ r b  de 2% annuel) durant cette 
p6riode. I1 semble en tout cas que durant ces vingt ans, croissance naturelle et immigration 
contribuent de  façon il peu prks dquivalente h l'accroissement global de la population dakaroise. 

btre infkrieur 2 3% annuel, on doit consid6rer, soit que le chiffre de population du  d6nombrement de , ,-+ 

- Periode 2 : A p r k  la baisse de l'immigration au debut des annkes cinquante, les vingt annees 
suivantes (1955-1974,) sont une periode de forte reprise dans les annees 1955 B 1959, puis 
d'augmentation plus nodCree ensuite; le flux annuel passe d'environ 7.000 individus en 1955 B prks 
de 10.600 en 1974. Le nombre de migrants residant h Dakar triple durant la periode, passant 
d'environ 100.000 personnes en 1955 h plus de 300.000 h la fin de 1974 (336.000 au recensement 
de 1976 pour une population africaine totale de 796.000), mais leur importance relative dans la 
population totale, 42% en 1976, en baisse de 10% par rapport B 1955, montre que durant cette 
periode, 1'Bquilibre entre accroissement naturel et accroissement migratoire qui caracterisait la 
.pBriode pr8cUente s'est rompu. L'enqu6te dernographique nationale de 1960 vient b point pour nous 
permettre de d6tailler les &apes d.e cette evolution (tableau 1). La deuxibme moiti6 des annees 
cinquante a indiscutatjlement constitue la pkriode de plus forte croissance dbmographique de 
l'agglomeration de  Dakar durant la periode historique que nous analysons : ,avec un taux annuel 

- , moyen eendant ces six ,ans-cie.9,9% e1 une. croissance. due en-majorit6 aux migrations (6!2'% pour 
environ 3,6% de croissance naturelle annuelle), on peut m&me parler d'explosion (A ce rythme, la 
population double e R  :In peu plus de sept ans I). A. SECK, dans l'ouvrage qu'il consacre dans la fin 
des anndes soixante 2t la ville, a souligne le caractbre exceptionnel de cette p6riode en attribuant cette 
croissance record 2 la conjonction des BvBnement politiques qui ont marques Dakar et sa region b la 
fin de I'AOF et au d r h t  de I'ind6pendance ll. Mais, alors que dans d'autres capitales d'Afrique, 
comme Abidjan, Lagos ou Kinshasa, l'indipendance marque le debut de longues periodes de 
croissances migratoires trks importantes 12, on assiste au contraire h Dakar i un ralentissement 

l'essentiel h une augmentation relativement faible du flux migratoire de 1960 B 1975. Durant la 
pkriode 1961 Ci 1976, {a population africaine totale est multipliee par 2,4 et la population immigree 
seulement par 1,8; l'accroissement migratoire (2,596 par an en moyenne) est devenu, sur l'ensemble 
de la pkriode, nettemgnt inferieur h l'accroissement naturel qui demeure important (3,4% environ). 
Ainsi s'est mis en place le rBgime de croissance dkmographique qui caracterise Dakar jusqu'h nos 
jours. 

- P6riode 3 : depuis lW5, la croissance des effectifs d'immigrants s'est nettement acc616r6e : 13.500 
personnes par an entre 75 et 79, 17.000 de 80 h 84 et 24.800 depuis 85. Neanmoins, &ant donnee 
l'importance actuelle de la population totale (pres de 1.400.000 en 1989), ces chiffres donnent une 
croissance migratoire swnme toute raisonnable (1,4% annuel). En l'absence de chute sfgnificative de 
la fecondite, l'accroissement naturel qui reste important (aux alentour de 3 % annuel), demeure., &ant 
donne le r61e m o d c m  de l'&migration ,(certainement inf6rieure h 0,5% par an), le facteur 
determinant de la iroissance demographique de I 'agglomeration. Elle restera probablement 
importante (4;l % par an entre 1976 et 1988) tant que IelSOnBgal n'aura pas achev6 sa transition 

En conclusion, les mc:cialitQ] de la' croissance demographihue de la capitale sh6galaise q u e  nous 

6volutifs de la migration et de I'urbanisation qu'on observeik lb  meme tipoque dans d'autres capitales 
dlAfrique de l'Ouest, ou la proportion de migrants a cry \$!g fortement jusqu'en 1980 o u  1985 et 
tend h chuter t ? b  brutdement depuis, sous les effets d e  IdtcPise et de la fermeture du march6 du 
travail. Sans doute la crise agricole et industrielle qui affecte le Sinegal plus tot que d'autres p r y  de 

sensible de la croissance demographique d b  1960 (5,9% annuel entre 1.961 et 1976), di3 pour . .  

dernographique. 1; f If 1 

venons d'kvoquer, qu? rCsume assez bien la baisse de la p& &es migrants dans la population totale 
depuis 1960 (54,6% :n 1961, 42,3% en 1976 et 37,5%!)kb 19SS), noÜs eloignent des s c h h a s  

j 
1 

11 : voir SECK, 1970, pp 212-213 
12 : voir par exemple ANTOINE et Col.-1992- pp 5-8 
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I la region, ajoutee 2 la perte d'importance g6oostratkgique de Dakar 'avec la fin de I'AOF, a-t-elle eu 
sur l'immigration vers la capitale un effet limitant precoce et durable qui explique cette croissance 
dkmographique relativement raisonnable. 

1.4 Structure par sexe et Sige h la dernihre installation à Dakan.de.la populafion des migranis 

. Graphique 5 : Structure par sexe et age d la dernike Compte tenu de l'importance de la - -  
installation à Dakar de la population des migrants 

t.9 1 
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migration rkcente, la' structure par 
sexe et âge h la dernikre installation 2 
Dakar de la population totale 
immigrie observ6e dims l'enquête est 
relativement peu biais& par l'effet de 
la mortalitk. La repartition par âge, 
typique d'une population de migrants 
et qu'on retrouve dans bien d'autres 
lieux d'immigration en Afrique ou 
ailleurs, est concentrée sur les 
tranches d'âge dis t r b  jeunes actifs 
ou des enfants en âge de scolarite (10 
il 24 ans) qui reprkentent 2 eux seuls 

.' ._ 

hl Zs, I 5 :O 15 BI '5 1 3 48 45 Y 5 t8 la moitik' (49;8%) des migrants. 
L'importance de la migration 

- feminine &(les femmes- -sönt 
majoritaires dans la population 
immigrke :. 51% pour 49% 

d'hommes) est en revanche plus originale dans le contexte africain oh "dans la majoritd des milieux 
urbains (...), il y a plus d'hommes que de femmes par l'effet d'une migration rurale sktective" (3. 
GREGORY, 1988). Cette feminisation de la migration vers Dakar est en fait trb rikente : en 1980, 
N. NDIAYE observait h partir de l'enquête nationale "population, main d'oeuvre et migration" un 
quotient de 106,7 hommes pour 100 femmes dans la population immigrees 2 Dakar â@e de plus de 
10 ans alors que ce mBme ratio est de 98,4 en 1989 d'aprks l'enquête IFAN/ORSTOM 13.  La 
comparaison entre le rapport de masculinitk dans la population des migrants ayant moins de cinq ans 
de raidence mesurk par le recensement de 1988 (99,s) et ce même quotient estime d'aprb l'enquête 
de  1989 (82,4) 14, montre la même tendance recente 2 une forte fkminisation de la migration vers 
Dakar qu'indiquait clairement le graphique 4. Reste a expliquer ces variations trb importantes et 
rapides de la composition par sexe du flux migratoire vers Dakar; nous avancerons plus loin 
quelques hypotl-&es. mais elles ne constituent, h ce stade, que des explications partielles. Notons 
enfin la frdquente migration de jeunes menages avec enfants (importance des tranches 25-34 ans et 
moins de 5 ans), ainsi que l'importance de la migration des enfants d'age-scolaire (3-14 ans). Ces 
caracteristiques genirales sont celles que nous garderons en memoire dans la suite de I'analyse pour 
apprécier la spécificitb des populations migrantes de differems origines. 

Dans ce contexte de croissance rC,oulikre des effectifs d'imkigrants, comment la composition de la 
migration selon son origine geograpnique et ethnique a t-elle ivoluee depuis 1935 ? Quelles sont les 
similitudes zt les spkificitk socio-&mographiques qui rassemblent ou distinguent les diiT¿rents flux 
regionaux ? Nous allons maintenant examiner ces questions h partir des donnees de I'enquGte, en 
prenant 2n compre la migration nationale et Ctrangkre; pour les senkgalais. nous distinguerons, dans 
les diffbrentes orizines rigionales (region de naissance), la migration rurale et la migration urbaine. 

i :  ' 

13 : S'agissant d'estimation par sondage:, i l  faut considsrer se chiffre cotImz pricis 3 In\*irons 4% prks; 
intervaile de  conriance i 95 Po : 194.4 ; 102.41 
Í 4  : L'estimation est ici faits i partir d'un khantillon plus restreint, donc avec un intemaile Ljz conñancz plus 
large : I7.1.4 ; 90.41. 
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2 L'Cvolution de la composition de la migration selon l'origine ghgraphique et ethnique des 
migrants depuis 1935 

2.1 Domées et méthodes 

L'enquete menage di: I'etude "insertion urbaine" rkalisee par I'IFAN et I'ORSTOh? en 1989 nous 
,renseigne sur le lieux de naissance, l'ethnie et la date de dernikre installation 3 Dakar de 5613 
immigrants, representatifs de la population arrivee depuis.1 1935 dans la ville et y residant en 1989: 
population estimee d'aprks Ilenquete 8 environ 440.000 personnes. Deux analyses factorielles des 
correspondances (AFC) permettent l'analyse, durant cette periode, de la composition de la migration 
selon les lieux d'origine et l'ethnie. En ce qui concerne les variables principales (Tableau 2). les 
deux AFC portent respzctivement sur le tableau croisant les 34 modalitks du lieu de naissance avec 
les 11 periodes quinquennales possibles pour la date de premikre arrivee de 1935 8 1989 (analyse 
lieux de naissance x dates d'arrivees) et sur le tableau croisant les 10 modalitgs de l'ethnie avec les 
mêmes periodes quinquennales (analyse ethnies x dates d'arrivees). 

Tableau 2 : LAY modalitts de l'origine giograpliique et etlinique de la nzigration wrs Dakar et l c w  
poids relatifen 72 dKJ?ux total durant la ptriode 19351989 

, .  

Lieux de iraìssaxe 

Sendgal 
Rural 
Thiès rural (THSR) 
Saint-Louis rural (S?",R) 
Ziguinchor rural (ZIGR) 
Louga rural (LOGR) 
Diourbei rural (DBLR) 
Kaolack rural (KCK;.'.) 
Fatick rural (FATR) 
Kolda rural (KOLR) 
Tambacounda rural (TASR) 
Dakar rural (DAKR) 

_.  - .  Urbain 
Thiks urbain (THSU) 7,G 
Saint-Louis urbain (STLU) 5,7 
Kaolack urbain (KCKU) 4,2 
Diourbel urbain (DBLU) 490 

Louga urbain (LOGU) 3,3 
Fatick urbain (FATU) 1,4 
Kolda urbain (KOLU) 0,9 
Dakar urbain (DAKU) 0.9 
Tambacounda urbain (TABU) 03 

Ziguinchor urbain (ZIGU) 3,6 

Etranger 
Rural 
Rdpublique de Guinde rural (GCKR) 
Mali rural (MALR) 
Guin6e Bissau rural (GBIR) 
Gambie rural (GABRj 
Autres pays d'Afriqce rural (APAR) 
Mauritanie rural (MA'JR) 

~~ ~~~~ ~ 

Urbain 
2,7 Republique de G u i n k  urbain (GCKU) 1.7 
OP7 Autres pays d'Afrique urbain (APAU) 1.4 
0,s Mali urbain (MALU) 0,6 

0-1 Autres pays non africains urbain (APEU) 0.5 
O,? Mauritanie urbain (MAUU) 0s 

0,1 Gambie urbain (GABU) 0,4 
Guin6e Brssau urbain (GBIU) 0.3 
Cap vert urbain (CVTU) O .2 

' I  Ethnies I;' i 
Prill cipales A m e s  fi; 1 

:: I Toucouleur (TOUC) 13,O Lebu (LEBU) :: i I 

Diola (DIOL) 7,4 

Wolof (WOLO) 37,O Divers ethnies du sud S6n6&d/(Mand.jak, Bal:mt, etc DIVS) 6.1 
5 ,?  
3.2 

S6rBre (SERE) 16.3 Mandingue (MAND) 

Peul (PEUL) 7,s Autres ethnies (Malink6 So& kt  ethnies dtrangbres AUTE) 3 ,?- 

l: , 

Divers ethnies du nord S6ntkdl (Sonink&, hlaure DIVN) 
1 . 3  1 

. . .  ;;I i P 
I .  

Pour deceler d ' thei i idles  differences de structure par $& et sexe entre populations migrante!: 

modalitks supplkmefitaires qui ne participent pas 8 la dkfinition des axes de l'analyse factorielle (2 
pour le sexe et 13 p1.w l'âge 8 I'arrivee 2 Dakar en tranches quinquennales). L'analyse que nous 
allons presenter maintenant, prend en compte, outre les resultats des AFC, ceux d 'une clnssification 

I 

4 I 
d'origines ghgraphiques ou ethniques differentes, on 1: a I adjoint aux variables principales 15 

i 



11 

ascendante hidrarchique (CAH) des lieux d'origines etablie B partir de la mgme table de 
correspondance (origines x dates d'arrivdes); les conclusions auxquelles aboutissent les deux 
mdthodes sont totalement convergentes. Enfin nous exploiterons au fur et B mesure de l'analyse 
typologique les rhultats de tabulations portant sur les autres variables du questionnaire m6nage : 
principalement le statut matrimonial, le statut d'activitd et le niveau d'instruction. 

s 

I .: ' < 

. . . I 2;2 Schéma géne'rd : l ' é v o l ~ h n  de la part de trok grands espaces gio-culturels dans la migration 
totale vers Dakar 

Les rtjsultats de l'analyse des donndes permettent de construire une typologie assez detaillie des 
lieux d'origine de la migration selon I'evolution des flux migratoires qu'ils dirigent vers Dakar 
depuis 1935, autrement dit de faire un historique assez fin de l'origine geographique de la migration 
durant cette pdriode. Le phhomkne majeur de cette "histoire" de la migration vers Dakar, est 
1'6volution au cours du temps de la contribution de trois grands espaces gb-culturels. 

Le premier espace est un milieu dominante rurale qui correspond a ce qu'on peut appeler 
l'hinterland rural de Dakar : Ferlo (Louga et Diourbel rural), region de T h i k  (Tn ib  rural), pays 

,. StSrkre (Fatick rural) et Sine-Saloum (Kaolack rural). I1 s'agit, pour la majorit6 des zones peuplees,. 
des campagnes du bassin arachidier situdes dans lei, pays Wolof et 'Sdrbre. La grande majorit6 des 
originaires de ces rdgions sont donc Wolof (50%) et S6rbre (32%), et ils constituent la majorit6 
(53%) de la migration rurale qui, avec 61 % du flux migratoire total, reste dominante B Dakar. 
Le second espace est moins homogbne puisqu'il se compose d'une part des campagnes de la vallde .-_ __ 
du Fleuve Sendgal (Saint-Louis rural) oÙ I'dconomie est dominde par l'agriculture, 1'6levage et la 
pêche et d'autre part des villes de la moitid Nord du pays : Thib ,  Diourbel, Louga, Saint-Louis et 
les villes moyennes de leurs rdgions respectives. En simplifiant nous appellerons cet ensemble le 

: Toucouleur, Peul et autres ethnies du nord (Sonink6 et Maure) dominent dans les originaires des 
campagnes du Fleuve, tandis que les Wolof sont majoritaires chez les migrants urbains du nord, 
associ6s B diverses autres ethnies : Wolof et Toucouleur de Saint-Louis, Wolof de Louga, Wolof et 
SBrkre de DiOurbel, Wolof SBrbre L6bu et Toucouleur de Thib.  
Par ailleurs nous rattacherons 3. cet espace migratoire les migrations d'origine urbaine en provenance 

historique est comparable 3 celle de la migration nord s6ndgalaise. 
Ent-n le troisième ensemble, egalement hdtdrog8ne, a trois composantes : 
- l'espace rural des rkgions de la Casamance (Ziguinchor et Kolda) et du SBn6gal oriental 
(Tambacounda) 
- les villes du Sud et de l'Est du pays (Kaolack, Ziguinchor, Kolda, Tambacounda et les villes plus 
petites de ces regions) 
- l'&ranger où la- r6publique de Guinee est majoritaire (Guinde rurale et urbaine, Guinse Bissau 
rurale et urbaine, Mali rural. Gambie rurale et urbaine, Mauritanie rurale et urbaine et autres pays 
d'Afrique rural). 
Simplifiant 9 nouvew, nous parlerons 12 de migration sud-sendgalaise et Stranghe. Egalement 
diversitige, la composition ethnique de cette migration se distingue de celle des deux premiers 
espaces &o-culturels puisque les Wolof n'y ont qu'un rôle minoritaire avec 6% du total; ils ne sont 
nombreux que dans I s  migrants originaires des villes des r6gions de Kaolack et Tambacounda. De 
Casamance, la migration vers Dakar est compos& en majorire de Diola et d 'ames ethnies du sud 
S6nkgaI (Mandjak. Balant etc); sont ¿galement reprkentb les IMandingue, Peul et S¿rkre. Les 
migrants du S¿n6gal oriental sont surtout des Mandingue (30%) et d a  Toucouleur (30%) auxquels 
s'ajoute des Wolof originaire des villes (16%). Enfin la migration des Peul originaires de Gui& 
(75% des Gtiin6ens dz Dakar sont Peul) constitue la principale composante (plus de 40% du tocal) de 
!a popuiation dtranghre africaine immigrge 2 Dakx:  viennent ansuite des groupes parfois import3nts 
de hiandjak. Diols. Mandingue et S6rkre souvent originaires de Guinge Bissau et de Gambiq. Au 
cotai. Jans cet " m e .  les migrants Diola (27%) et des autres ethnies du  sud (,Il%} sont les plus 
nombreux. suivit des Peul (13%) et des MandinLge ( 1 1 %) 

I 

Nord S6n6gal. L'h6tdrogdndit6 de cet espace se traduit dans la composition ethnique de la migration \. 

- LI"" du Mali et des îles du Cap Vert, toutes deux relativement marginales, mais &ont l'evolution 
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P6riodes 

Nord S6n6gal 
Hinterland rur. 
SudSénégal &Etr. 
Total3 espaces 

rl &.O 

Tableau 3 : Part reletive (eft % de la mìgratioii totale), de trois grands espaces gko-culturels selori 
la date d'arrivke d Da.br des populations migrantes par tranche quinquennales depuis 1935 

3539 4044 4549 5054 5559 6064 6569 7074 7579 8084 S589 TotíiI 

51,O 36,4 51,3 36,3 41,7 36.2 32,2 36,O 26,G 26,O 23,s 30,O 
34,'7 49,4 29,6 40,7 35,7 31,6 38,s 31,G 36,7 37.1 33,7 35,2 
14,3 14,3 19,0 23,2 22,6 32,2 29,3 32,4 36,7 36,9 32,9 34,s 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

Comme le montre la dernikre colonne du tableau 3, les trois grands espaces d'origine de la migration 
que nous venons de definir ont, sur l'ensemble de la pQiode que nous analysons, des contributions 
assez 6quilibrBes B la migration totale. Schbmatiquement, on peut dire qu'en 1989 2 Dakar, 35% de!:. 
migrants sont des ruraux du bassin arachidier ou du pays Sgrkre, 30% des migrants du Nord du  
Senkgal, 25% des originaires du Sud et 10% sont &rangers. Mais I'kquiiibre actuel est le dsultats dtt 
flux migratoires rkgionaux dont les intensitbs ont largement variees. 

.- 

I 
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Graphique 6 : Part relative Cians la migration totale vers 
.Dakar (en %) des populations migrantes originaires de 
trois espaces gto-culturels, par tranche quinquennales 
depuis I935 

Vord- s?LR, msu, snu, DBLU, LoGu:!&~u, CVTU 
-. 

-. , .. 

Hinterland rural :THSR, LOGR. DBLR, KCKR, FATR 

3. Nord : ZIGR, KoLR, FATU, GFR, TABU, GABU, GABR, KCKU, 
ZIGU, KOLU, J'P~&?, M A R ,  GCXR, GCKU. AP.4U, APEU. ,UAUU, 

Le graphique 6 montre en effet que la 
part respective de chaque espace 
fluctue depuis 1935 et que la 
composition ghgraphique de la 
migration s'est modifide assez 
radicalement au cours' de notre 
p6riode d'observation. 
Avant 1960, la migration èn'-" 
provenance des deux premiers 
espaces, l'hinterland rural et le nord 
du pays domine largement (autour de 
80% du total). La migration en 
provenance du Nord du pays joue 
alors un rôle t r b  important : 
dkpassant 50% du flux migratoire 
total vers Dakar entre 1935 et 1939 et 
de 1945 2I 1949, sa part relative est 
encore de 42% entre 1955 et 1959. 
Au sein de cette migration du Nord, 
la migration Toucouleur depuis les 
campagnes de la vallde du Fleuve 
S6ndgal est certainement celle qui a 
retenue le-  plus l'attention des - 
chercheurs 15, mais pour être le 
phdnomkne le mieux &tudi&, nous 
verrons qu'il n'est pas pour autant le 
seul flux migratoire important vers 
Dakar 2 cette 6poque. Quant au 
troisikme espace migratoire que nous 
avons dkfini (Sud Sindgal et 
Etranger), il n'a avant 1950 qu'un 
r61e mineur : moins de 20% du flux 
migratoire total. 
C'est prdcisdment la croissance 
presque continue depuis 1935 de la 
migration originaire du Sud du 
S6nCgal et de l'&ranger qui constitue 
1'6volution majeure dans l'histoire 
r6cente de la migration vers Dakar. 
La part de ces migrations a cru tres 
fortement de 1945 2I 1964, passant de 
14% 3 32%. Elle rejoint B ce moment 

,bíAU3, 45 GZlL.', D..IKY. DAKU, l X 3 R  - les migrations origÏnaires des autres 
¡ espaces pour atteindre 43% de la 

migration totale 2n 1989. 

15 : On doit citer h ce sujer le 
:zmarquable travail de A. 3. DIOP ; 1 'SociGt6 Toucouleur et migration, 

/ snqu2tz sur I'immigration Toucouleur k 
1 Dakar". auquel nous nous rifzrerons plus i 

l 1 loin. Cztta rechercha, parue t n  I960 st ,,.-: 
/.. j exploitant des C~OMG~S ritentes B 

f I'2poque IenquZtes de 1958, m e n s e m a t  
I l i dz 1955 et enqu2te dimoipphique 

1 nationale de 1960), nous sewin de 
i 

i' I rdft?rence B une date intermdiaire I importante . h s  la pdriode que nous 
I 

unalysons. 

44. 

_ *  

/*'- 

2 1  

3 i  

z! 

1': I 

$6 
33 48.1.1 I S 9  X 4  3% 6x9 X74 379 5M4 
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Actuellement le sucí SCnBgal et l'&ranger constituent donc le premier espace d'immigration vers 
Dakar. Cette croissance s'est accomplie presque exclusivement (sauf entre 1970 et 1974) au 
detriment de  la migration en provenance du nord du pays, qui ne represente plus que 23% de  la 
migration en 1989. En revanche, la part de la migration en provenance du bassin arachidier el du 
pays SCrkre est restBe globalement stable depuis 1950 : elle est de 34% en 1989. 

Si l'on veut, ne serait-ce qu'en termes hypothktiques, apprecier l'impact de ce phenomkne de 
transfert des lieux d'origine de la migration sur le processus d'urbanisation de la capitale et 6valuer 
quelles ont pu en être les causes dans les zones de depart, il faut tenter une analyse de l'evolution 
des effectifs de migrants provenant des diffkrentes origines. Cette analyse est possible, comme nous 
l'avons vu preckdemment, grace au redressement des donn6es et h condition de se limiter aux 
pkriodes recentes. 

Tableau 4 : Effecl(fs' des migrants originaires de trois Dans le contexte de croissance 
g r a d s  espaces gko-culturels selon la date d'arrivke d D a h r  moderke mais continue du fius 
par tranche quinque!inales depuis 1965 (domtes  observtes migratoire global (l'effectif moyen 

.~.. .-- . . -  

en 1989 redresskes ds I'eflet de la mortalìtk) 

Périodes 

- -- - _. > _  .- 
Nord Sénnbgal 
Hinterland rural 
Sud S6négal& Etr. 
Total 3 espaces 

6569 7074 7579 8084 8589 

_, 

15450 19132 17967 22163 29102. 
18481 16751 24823 31577 41724 
i4081 17210 24824~~ 31411 53140 
(r3012 53093 67614 85151 123966 

annuel de migration totale vers 
Dakar est passe de 9.600 personnes 

paï an en 1965 B 24.800 3 la date de 
I'enqu$te, soit une multiplication par 
2,6 en 25 ans), la modification 
ggographique de l'origine de la 
migration correspond Cvidemment B 
des Bvolutions differentiees des flux 
en provenance des trois grands 
ensembles geo-cul turels (tableau 4). 
Ainsi depuis 1965 l'effectif des 
migrants provenants du nord du 
SenrSgal croit assez faiblement de 
3.100' personnes par an en 1965 B 
environ 5.800 en 1989. La 

croissance du flux des originaires du bassin arachidier et du pays S6rkre est, elle, plus importante 
(3.700 migrants par .an en 1965, 8.300 en 89). Pour la migration sud 'senegalaise et etrangere, 
l'augmentation est bcaucoup plus forte, particulikrement depuis 1975 : on passe de 2.800 migrants 
par an durant la periode 1965-1969 B 5.000 entre 1975 et 1979, puis 6.300 entre 1980 et 1984 pour 
atteindre 10.600 individus par an depuis 1985. La populiition originaire de cet espace a donc cru 
dans Dakar B un rythme nettement supirieur 2 la population d'origine plus septentrionale et peut 
devenir, 2 terme, majoritaire dans la population immigree. 

Si pratiques soient-ils pour etablir ie schema synthktique de 1'6volution des' origines de la migration 
vers Dakar depuis 1935, les grands agregats que nous avons definis jusqu'h present n'ont pas de 
rielle homogbneite ghgraphique, ethnique, iconomique ou culturelle. I1 n'ont pas non plus, comme 
nous allons le voir, d'homogin6itC quant aux caracteristiques demographiques des populations 
migrantes qui en sont originaires. II est par cons6quent-difficile, B Ilinterieur de ce cadre, de 
depasser le simple constat numerique pour proposer des hypothkses qui expliqueraient I 'Cvolution 
des flux migratoires de ces ensembles regionaux vers Dakar. Les resultats de I'AFC permettenl 
heureusement d'affiner l'analyse, pour ahoutir B une typol&ie en sept classes et distinguer, au seir1 

i des espaces migratoires du nord et du sud, des sous-ensembles plus homogenes du point de vue de la 
i dynamique et de la composition des flux. 

i2.3 Le bassin arachdier et le pays Sérèrc, origines principales de L'exode rural vers Daiinr 

: Avec une contributioc presque,constante depuis 1935 (environ 30% du flus migratoire total) et des 
i caracteristiques ethniques, :Cconomiques et culturelles rtil$ivement homogknes, les canipagrk ries 
regions de Louga, Diourbel et Thiks d'une part, Kaolack et Fatick de l'autre, forment sans conteste 
le principal bassin d'&migration rurale vers Dakar. L'anciennete et la stabilite de ces f ius  (graphique 
7a), ainsi que les forts liens culturels qui  existent entre la majorit6 de la. population Dakaroise et ce:; 
lieux d'origines situ& au coeur des pays Wolof et Serere, expliquent pourquoi ces migrant:;, hieri 

I!/ ;I 
'if i 4 
j )  I , I  

j j  I i l  

! r  
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qu'ils ne constituent pas la majorit6 du flux, soient souvent perçus comme la composante principale 
de la migration vers Dakar. I1 existe d'ailleurs un vocabulaire riche et prkis  pour distinguer les 
origines regionales de cette population, construit sur les divisions ghgraphiques des anciens 
royaumes Wolof : Baol, Kayor, Djambour, SineSalouml6. Certaines de ces appellations ont 

.. , d'ailleurs valeur d'archetype; le baol-bao1 a Dakar. est par. excellence l'ancien paysan modride des 
dkpartements de M a k e ,  Diourbel ou Bambey, reconverti dans de secteur informel, le chauffeur de 
,taxi est .B c.oup sQr.djambourdjambour, la jeune bonne S6rBre vient des environs de Fatick etc. Un 
peu comme la Bretagne ou l'Auvergne A Paris, les campagnes des pays Wolof et SirBre ont fournit 
les figures emb16matiques de l'exode rural vers Dakar. 

. 

-Graphiques 7a et 7% : Pan relative dans la 
migration totale vers Dakar (a) et structures par 
sexe et dge à la dernière installation à Dakar (b) 
des populations migrantes originaires du bassin 
arachidier et du pays Se'rère depuis 1935 (DBLR, 
LOGR, THSR, FATR, KCKR) 

Graphique 7a 
. ... . . .. 

Graphique 7b 

de la région de Fatick arrivk 2 
lors de la mont& en puissance 
femmes. La migration SrSrkre a 

Consid6rCe dans son ensemble, la migration en 
provenance de l'hinterland rural de Dakar a 
une composition par sexe et âge & l'arrivk a 
Dakar assez proche de la structure moyenne 
des migrants (graphique 7b). Le maintien de sa 
part relative dans la migration totale autour de 
30% correspond a une augmentation r6gulikre 
des effectifs. La structure par àges est un peu 
plus concentrée sur les tranches des t r b  jeunes 
actifs que pour la moyenne des migrants 
(52,370 entre 10 et 24 ans contre 49,8% dans 
l'ensemble des migrants) et, au contraire, 
dgficitaire en jeunes enfants-(22,5% de moins 
de dix ans contre 26,3% dans le total des 
migrants). La structure par sexe globale, 
18gkrement feminine est fortement determinee 
par les migrations rkentes, mais il existe 
d'importantes disparitb regionales. Aux flux 
du nord majoritairement masculins (54% 
d'hommes dans les originaires de la region de 
Louga) ou dquilibrh (49% d'hommes pour la 
rdgion de Thiks, où la migration s'est trks 
fortement feminisie depuis 1985), s'oppose une 
migration du sud et de l'est majoritairement 
feminine : la proportion de femmes est 
respectivement de 53%,  54% et 56% Parmi les 
migrants ruraux des provinces de Diourbel, 
Fatick et Kaolack. Dans ces rigions, la 

.,migration des femmes vers Dakar est plus 
ancienne, particulikrement depuis les 
campagnes St?rkre : 57% des migrants ruraux 

Dakar depuis 1970 sont des fanmes, 2t dans 1s mies cinquante, 
de l'immigration SGrkre, la majorit6 des migrants &aient d6jà des 
par ailleurs une composition par Age trks sp6ciilque. exrrgmement 

16 : Lesmiginaires du Bao1 (dgpartements da Diourbel et Bambay) seront des baol-baoi, C ~ U X  du Kayor 
(ddpartement de T i v a o m e  et nord du ddpartement de Thiks) des kayor-kayor, etc. 
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concentr6e sur I '  age dz d6but d'activit6 (61 % de 10-24 ans et seulement 17% de moins de dix ans). 
La figure de la jeune bonne Serere correspond bien A une reallit6 statistique, mais plus g6nQalement 
on constate qu'une part importante de la migration des femmes des campagnes du bassin arachidier 
et du pays Serere s'riccompagne de l'exercice d'une activite professionnelle B Dakar : 58% des 
femmes de 15 h 60 ans originaires'des campagnes de la region de Diourbel ont u n  emploi ou sont au 
chbrnage l7 contre seulement 34% pour l'ensemble des femmes de cet Age et 40% chez les 
migrantes; ces propoi-ions sont respectivement de 46% et 45% pour les rurales originaires dcs 
regions de Thiks et Fatick. Nous 'verrons plus-'loin qu'un m&me constat de forte activitc! f h i n i n e  
peut &tre fait dans d'autre cas, mais que des migrations f6minines plus "dependantes" de la niigration 
masculine expliquent &galement la feminisation globale et recente de la migration vers Dakar. 

Sur toute la duree de la pdriode que nous observons, et B I'echelle de l'ensemble de l'hinterland 
rural, 1'6volution des flux migratoires vers Dakar atteste de l'absence de "transition migratoire" IF; 
globale ou méme loccle dans ces regions. Maintien du rble relatif des flux dans l'immigration totale 
vers la capitale, aymentation regulikre des effectifs de migrants depuis les regions d'origines et 
corollairement, maintien du taux d'emigration vers Dakar dans ces regions, ces indicateurs 
tkmoignent de la permanence et de la stabilite de l'exode rural en provenance du bassin zrachidier et 
du pays Serere. 
Depuis les annees 1970, la crise de la filikre arachidikre et l'augmentation de l a  pression 
demographique sur les ressources qui en resulte est le cadre macro-~cononiique de cet exode. Mais 
d'une part, nous avonb vu que I'emigration vers Dakar a atteint son niveau d'importance actuelle 
bien avant cette crise et n'a pas connu d'augmentation significative depuis lors. D'autre part, de 

-4 .- 1935 - B 1970, cette 1," . fois dans un contexte d'accroissement de la production et d'extension des surfaces 
culti?eG;?a g6ographie de l'agriculture de traite arachidikre a connue une transformation profonde 
avec, entre autres, le trmsfert du centre de gravit6 de la zone de production depuis le triangle Thiks, 
Louga, Diourbel vers le sud et l'est : les campagnes du Sin et Saloum et la Casamance 19. L'analyse 
des dynamiques migrmires montre que, malgrt! leur importance, ces changements 6conomiques 
regionaux n'ont pas EU d'effet ni6canique direct sur l'kvolution des flux migratoires des diffkrentes 
composantes de l'hinterland rural vers Dakar. A I'Bvidence, une analyse satisfaisante des 
dkterminants de cette nigration n'est pas r6ductibIe 2 l'examen des facteurs macro-6conomiques et 
dkmographiques naticlnaux ou regionaux. 

2.4 Tassement relatif des migrations du Nord S&n&gal : &volutions et cornpositioiis de la niigratiori 
difléreizciées selon les espaces d'origine 

L'kvolution des flux migratoires en provenance du nord du Senegal vers Dakar, caracterisde, surtout 
depuis 1965, par une faible croissance globale des effectifs, a abouti B une chute importante de la 
part de ces espaces dhns la .migration totale. Mais, comme le laissait pr6voir l'hCtCrogen6it6 des 
diffkrentes composantes de cet ensemble e!, particulier entre espaces ruraux et urbains, i l  apparaît, 
lorsqu'on affine la typologie, des differénces notables dans l'historique et la composition des 
migrations vers' la capitale. On peut distinguer trois composantes dans ces regions du  nord, la 
distance "g6o-culturei!e." qui les s6parent de Dakar allant :croissant. 

17 :: Cet indicateur cíe I'activitC fiminine n'est d'ailleurs \pas  entikrement satisfaisant compte tenu Je 
l'importante sous-dtklarâtion des 

' "redeviennent" mCnagbres (voir par 
!hommes de 1'6chantillon se dsclarent 
,globalement à une souu::stimation relative de 
'des taux d'activitg masculin et f h i n i n ,  en particuiier 
il8 : Nous donnons ici E ce terme le sens très ginCral 
tenu de la profondeur historique limit& de notre analyse), 
'L'usage, essentipl~eme~i; pratique, de cette expression ne 
plus prtkist: que lui donnent ceitains auteurs dans 

terms (ct,tmptt. 

Europe par exemple; il s'zgit alors du renversement structurel dg ttndmcc, aucours du  vingtikrnt: sihclc. qui  :I 

fait passer les pays eurcpkns de l'&migration nette B l'immigration nette (voir par exemple J.C. CHESNAIS - 
. 1986- Chap. 6) .  
' 19 : Sur 1'Cvolution de Ir culture et de la commercialisation de l'arachide, voir par exemple hl. hlr!@DJ : "La 
crise trentenaire dc  l'&momie arachidikre", in h4.C. DIOP (1992) pp 95 8 135. 
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2.4.1 Les villes de I'arrikre-pays dakarois : l'&migration stabilisee et fkminisde 

Les villes des regions de "hies et Diourbel (Thiks, Mbour, Tivaouane, Bambey, Diourbel, Touba, 
m a k e  etc.) constituent le premier sous-espace. Son integration economique et sa'grande proximite 
gbgraphique et culturelle avec Dakar en font "l'hinterland2 urbain'' d e  la, capitale. Ljexpression est, 
particulikrement justifige jusciu'en 1950 si l'on considkre (graphique 8a) l'importance qu'avaient ces 
villesdans le flux migratoire total vers Dakar (plus de 20% sauf entre 1940 et 1945). Depuis 1935, 
on assiste & une evolution en deux phases : une forte baisse de la contribution relative 
l'immigration totale de 1935 2 1960 (de 33% 13%), suivie d'une stagnation jusqu'& nos jours 
(l,Q,2% de 1985 h 1989). En effectifs, ce mouvement correspond 2 une Iegkre chute entre 1935 et 
1955, puis B une croissance lente depuis 1960 (1 100 migraMan en. 19705 2000 en 1985). 

Graphiques 8a et 8b : Part relative dans la 
migration totale vers Dakar (a) et structures par 
sexe et âge à la derni2re installation ¿ì Dakar (b) 
des populations migrantes originaires des villes 
de I'arriEre-pays de Dakar (THSU, DBLU) et du 
Mali (WU) 

Graphique 8a 
. -.: . . .  

- uy .¶.l. 'JDY .)m .Eu 'XI m?. nn - m 

Graphique 8b 

Dans le contexte de I'6volution du &eau 
urbain senegalais, les villes de I 'arrikre-pays 
dakarois semblent s'gtre engagees dans une 
"transition migratoire" 20. Espace d'emigration 
importante vers Gakar jusqu'en 1950, ces villes 
ont connu depuis cette date un developpement 
dernographique et economique regulier : Thib 
par exemple, avec 175 O00 habitants en 1976, 
est aujourd'hui la deuxikme ville du Pays, la 
population de Mbout a cru entre 1976 et 1988 
au rythme de-6,3%- par an (ANTOINE et 
al1.,1992). Parallklement, il est probable que !e 
taux d'6migration vers Dakar a baisse, puis 
s'est stabilise. Consider6 globalement, cet 
espace conseme maintenant une part importante 
de son accroissement de population et certaines 
de ces villes jouent même sûrement un rôle 
important dans l'accueil de la migration en 
provenance de leurs arrikre-pays ruraux : nibs 
et Mbour par exemple, ont des soldes 
migratoires positifs entre les recensements de 
1976 et 1988. 

La composition par sexe et %ge de cette 
popuiation (graphique 8b) est caracteristique 
d'une migration où le regroupement familial est 
genCralis8 : 58% de femmes (c'est la-.sous-. 
population de migrants la plus feminine de 
toutes) et 32% d'enfants de moins de dix ans 
(contre 26% dans l'ensemble des migrants). 
Chez lm migrants cdibataircs comme dans la 

migration familiale. dcs structures par sexe t r b  sp6cifiques aboutissent 9 cette pr¿dominance globale 
des femmes. D'une pan ,  chez les cklibataires originaires de ces villes la structure par sexe est 
parfaitement dquilibtee, dors qu'on trouve 57 5% d'hommes dans I'znsemble des migrants 
cglibataires. D'autre part. pour l'ensemble des autres statuts matrimoniaux, la proportion de femmes 
atteint 62.4%. Ici la polygamie joue un rôle important puisque 51 % des femmes mariees de cette 
origine ont des epoux polygames. alors que cette proportion n'est que de 46% pour l'ensemble des 
migrantes mariees ct seulement de 37% pour les autres migrantes urbaines. Bizarrement, le 
phenomkne n'est pas symitrique pour les hommes, qui sont m6me un peu moins polygames que la 
moyenne des migrants (29.4% des hommes mari& contre 30:8%), ce qui su,, n+re une certaine 
exogamie chez les femmes de cette urigine rssidant r'l Dskar. Lz niveau d'activiti m. par 2illeurs. 
nettement moindre chez ces femmes que pour l'ensemble cies migrsntes : entre 15 et 60 ans, 325% 

20 : L vdritïcation de cette hypothkx est mlheureusemrnt clifticile sur I'?nsemblz de la p&-iode, puisquz les 
deux seuls recensements nationaux da population sont ceux de 1976 et 198s. 
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travaillent ou sont au ch6mage contre 40% pour l'ensemble des migrantes. Ainsi se dessine, pour 
une part importante des femmes originaires de l'arrikre-pilys urbain, un schema migratoire different 
de celui que nous avions identifie dans les campagnes du bassin arachidier et du pays SCrkre. La 
migration feminine s'inscrit majoritairement ici dans une strategic de mobilit6 familiale oh I'aCtivite 
professionnelle des femmes n'a qu'une place secondaire; avec des modalites differentes, les deux 
phBnombnes migratoires concourent en tout cas B la fkminisation globale de la migration vers Dakar. 

2.4.2 Les villes du Nord (regions de Saint-Louis et Louga) en baisse constante depuis 1950 : 
rkorientation des flux '? 

Deuxibme composante urbaine de l'espace migratoire du nord Senegal, les villes des r6gions de 
Saint-Louis et Louga ont fourni, durant les annees quarante et dans une moindre mesure au d6but 
des annBes soixante, une contribution importante au flux migratoire vers Dakar (20% de la migration 
totale en 1945). Mais cette contribution a baisse assez rkgulikrement depuis 1960 (graphique 9a) 
pour devenir presque marginale aujourd'hui (environ 5 5%). En fait, l'effectif des migrants originaires 
des villes du nord, aprbs être remonte au cours des annees 1955-1964 pour atteindre 1300 personnes 
par an, baisse depuis cette date, il n'&ait plus que de 1000 entre 1975 et 1979 et 1200 entre 1980 et 
-1989. Compte tenu des migrations de courte durie, ces chiffres signifient probabiement la poursuite 
de la baisse en effectifs de la migration durable. A nouveau, cette 6volution statistique vient B 
l'appui d'un autre archetype de l'immigration 8 Dakar, celui de la famille Ndar-Ndar (originaires de 
Saint-Louis) installee de longue date et parfaitement integrke. 

Graphiques Pa et 9b : Part relative dans la 
niigration totale vers Dakar (a) er structures par 
sexe et &ge cì la derrti4re installation d Dakar 0) 
des populations migrantes originaires des villes 
du nord (STLU, LOGU) et des lles du cap vert 
(CVTU) 

Graphique 9a 

Graphique 9b 

r .. . 

La structure par sexe et  age B l'arrivee 3. Dakar 
(graphique 9b) atteste 2 nouveau de 
l'importance de la migration familiale pour 
cette population. Comme pour les originaires 
des villes des rkgions de Th¡& et Diourbel, les 
immigres du nord urbain sont en majorit6 des 
femmes (52%) et on y trouve un fort 
pourcentage de moins de dix ans (32%). La 
polygamie marque egalement ici les structures 
familiales, surtout pour les originaires de la 
region de Louga, mais selon un sch6ma inverse 
de celui dkcrit precedemment pour les migrants 
urbains des r6gions de 7"hiks et Diourbel : ce 
sont les hommes qui sont nettement plus 
polygames que l'ensemble des migrants (47% 
des hommes maries originaires de la region de 
Louga contre 31% pour l'ensemble des 
migrants) tandis que les femmes mariCe sous le 
regime polygame sont en proportion moyenne 
p o u r  la region de Louga et nettement moindre 
pour Saint-Louis (respectivement 46% et 30% 
des femmes mariees pour 46% chez l'ensemhle 
dest. migrantes). 11 pourrait y avoir, comme 
pour I les femmes originaires de Thih et 
Dihrbe l ,  un comportement exogamique des 
hommes originaires de Louga; Ajoute 2 l a  
mdihhre incidence de la polygamie c~iez  les 
ori'iiiìaires de la: rigion de Saint-Louis, i! 
expiiquerait I'ecart important dans la 
con&sition par sexe des deux popu~atiuns cle 
mi&hts urbains du nerd du pays.:. 

i! I 'I .. . . . 
Quant 2 la dynamique migratoire de ces populations urbaines du nord, sans doute faut-il faire h so11 
sujet une hypothkse differente de celle que nous avons formulee B propos des villes de I'arrikre-piiy~ 
dakarois, malgr6 la similitude de 1'6volution des deux flux. Alors qu'on peut penscr. dans I C  
contexte du relatif ,l:,+naniisme dernographique et &conomique des villes de I 'arrikre-p:tys. h U I I C  

i 
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stabilisation voire une rigression des effectifs totaux d'smigrants, la faible croissance gconomique et 
dimographique des villes du nord (Saint-Louis et Louga, dans la piriode intercensitaire, croissent 21 
moins de 2% par an et ont des soldes migratoires nigatifs), rend peu cr6dible une hypothkse 
similaire. C'est plus probablement dans une rhrientation du flux des emigrants vers d'autres 
destinations que la capitale, comme Ies villes du sud du pays ou l'&ranger (Mauritanie par exemple), 
qu''il faut cherches l'explication ae 'la stagnation des effectifs d'immigrants de les villes ii Dakar. 
L'accroissement demographique, même faible, et la dure crise Bconomique que connaissent ces villes 
continuent probablement B faire augmenter le nombre des candidats au &pa& 

2.4.3 Les campagnes de la vallie du Sinigal : specificit6 et ivolution de la migration des "gens du 
Fleuve" 

La rigion du Fleuve Sinégal 21, avec un peuplement en majorit6 Toucouleur et une economie agro- 
pastorale indipendante de la traite arachidikre, constituent, dans 1 'espace nord-sinigaiais, le sous- 
ensemble le plus "excentri" , giouraphiquement, culturellement et iconomiquement, par rapport 21 la 
capitale. A. B. DIOP en 1960 d a bien montri comment cette distance gio-culturelle, qui n'a pas 
empgchi une importante dmigration vers Dakar commencie dans les andes 20, determine les 

..modalit& . t r b  particulikres de cette imigration et de son insertion dans: la capitale. L'analyse , . _  

historique que nous permet l'enquête retrospective sur la piriode 1935-1989 montre que certaines de 
ces caractiristique spicifiques se maintiennent encore aujourd'hui, tandis que d'autres ont fortement 
6volu6es. 

Graphiques 10a et IOb : Part 'relative- dans la 
migration totale vers Dakar (a) et structures par 
sexe et dge h la derniere installation ¿I Dakar (b) 
des populations migrantes originaires des 
campagnes du Fleuve Sénégal ( s m )  

aphique 10a 

. _. . - . . 

Graphique 10b 

La contribution des campagnes de la vallie du 
FIeuve SdnCgaI B la migration totale vers Dakar 
(graphique loa) a baisse rigulikrement mais 
faiblement depuis 1935 (11,6%) jusqu'B la date 
de l'enquête (7,8%). Cette ivolution 
correspond ii une croissance modBrie des 
effectifs jusqu'en 1975 (340 migrants par an en 

environ entre 1970 et 1974), et 21 une 
stagnation depuis cette date, du moins en ce qui 
concerne la migration durable (1 100 migrants 
par an entre 1980 et 1984). Probablement 
assiste-t-on B une reprise de l'immigration 
depuis le Fodta B partir de 1985, puisque le 
tlux depasse 2000 individus par an depuis cette 
date, mais il faut. ipptCcier cette augmentation 
du flux en tenant compte des migrations 
temporaires, qui pourraient Btre 
particuiihrement importantes chez 1s migrants 
du Fleuye. 

1935, 900 d m  les ~MIC~S 1955-1959, 1200 

A 

La migration des campagnes du Flzuve ïeste 
tres masculine (graphique lob); ce fait ne s',est 
pas modifiiS depuis l'analyse de -4. B. s>IOP%t 
ce malgré le rôle du regroupement kmiiial. En 
1960, chez les Toucouleur de Dakar. il y zvait 
d ' aprb  cet autzur 56% u'hommes (hors 
population flottante où les hommes migrants 
saisonniers ¿taient rïks m2.jorirsire.s'). !I y en a 
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-;.aiijdÚrd'hui';.dfapr8s I'enqu&te, 57%'.d& ,.re,- 'l'e%mble .- : - . . d& migrants .,*:- . '3y -maul! :<.;, - de.la rdgion de Saint- 
2 Louisf'.Cette'permanence de la &ucture'.par -sexe est remarquable- et' s explique assez bien par 

1'anciennet6 des migrations et les compozements matrimoniaux des migrhts.  D'une part en effet, le 
regroupement familialde cette.population immigre commence d b  1945 selon A. B. ,DIOP, et aboutit 
en 1960, dans une communautt? fortement endogame, & un rCBquilibrage de la structure par sexe. Ce 
fait est d'ailleurs confirmee' par l'enqu&e"r&rospective qui permet d'observer I '  evolution de cette 
structure selon la date d'arrivee B Dakar : 75% d'hommes parmis leS.migrants des campagnes d u  

"Fleuves arrives avant 1945, 57% seulement dans la population arriv$e.avmt 1960. D'autre part, la 
' 

stabilisation de la st@cture depuis 1960, B ce niveau de nette preppbnderance masculine s'explique 
aussi bien par la structure de la migration des celibataires que par celie des migrants maries, 
divorces ou veufs. Le rapport de masculhite chez les cglibataires est de 2,5 pour les migrants des 
campagnes du F1euve':contre 1,3 pour l'ensemble des migrants; pour les autres statuts matrimoniaux, 
le rapport est B nouv&u en faveur des hommes chez les ruraux du Fleuve (l,l), alors qu'il s'inverse 
en faveur des femmes chez l'ensemble des migrants (0,8),. Ce desequilibre en faveur des hommes 
dans la population des migrants marib est dil B la migdtion d'hommes maries dont les epouses 
demeurent au village, et Bgalement B la moindre frdquence de la polygamie chez les migrants de ces 
regions (28% des hommes marib sont polygames chez les originaires des campagnes du Fleuve 
contre 31 % en moyenne chez les migrants, pour les femmes ces proportions.sont respectivement de 
40% et 46%): 
Si les originaires des. campagnes du Fleuve restent moins polygames que d'autres immigrants, il 

, s'est n6anmoins produit une nette 6volution dans le comportement matrimonial de cette population B 
Dakar depuis 1960. *.A cette date et pour la seule population Toucouleur, seulement 13% des 
hommes mari& etaient polygames 23; ce chiffre est aujourd'hui de 28% pour l'ensemble des 

; originaires des communes rurales de la region de Saint-Louis (dont les Toucouleur ne representent, 
il est vrai, que 62% 24}. A. B. DIOP attribuait dans son analyse ce comportement matrimonial peu 

'. polygame des-Toucouleur, aussi bien 3 Dakar que dans leurs milieux d'origine, au bas niveau de vie 
. 

de la population et aux facteurs culturels et religieux; II semblerait que pour une part de ces 
immigrants, du moins' des plus anciens d'entre eux, l'insertion urbaine B Dakar se soit accompagnee 
d'une amelioration dk niveau de vie suffisante pour autoriser, dans le respect de l'Islam, une 
polygamie plus difficile dans leur milieu d'origine. Enfin, notons la faible penetration de l'activite 
professionnelle feminine dans cette population, deja identifige par A. B. DIOP en 1960 comme un 
trait caracteristique d e  la migration Toucouleur. Avec seulement 22% des femmes de 15 B 60 ans qui 
travaillent .ou sont aE?chOmage, les migrantes des campagnes du Fleuve sbnt les moins concernees 

' par le travail hors du+foyer de toutes les populations d'immigrantes B D&ar (le taux d'activite est, 
' rappelons-le, de 43 %$our l'ensemble des migrantes d'origine rurale de cekitranches d'gge). 

, La structure par age 6 son arriv6e B Dakar de la population des migrants $raux du Fleuve prbente 
la particularit6 d'gtredBcal6e vers les arrivees plus tardives (30% sont arrives aprbs 25 ans contre ' 24%.pour I'ensembMdes migrants) et deficitaire en arriv6es avant 10 ans'(21% contre 26%). Il en 

; resulte un.age m o y e ~  2 l'arriv6e B Dakar nettement superieur B ce qu'il est pour l'ensemble des 
~ migrants que l'on peut rapprocher, dans le contexte de cette migration en majorit6 masculine, de 

l'importance traditionnelle de I'dducation coranique dans le milieu d'origine, qui maintient par 

.< 

" 

I 
1 .  ! :  

exemple beaucoup de'jeunes Toucouleur au FoQta-durant Jeur adolescence; A .  B. DIOP notait bien 
que c'est entre 20 et 35 ans qu'ont lieu la majorit6 des departs, et cette situation perdure visiblement. 

ì 
Outre les permanences et 
met en evidence, l'analyse 
questions interessantes sur la 
du Fleuve, qui fait 
principalement axes 
des thbmes de la sgcheresse, des programmes 
questions centrales est bien silr de savoir si l'effort 
d'amenagement, debutes il y a maintenant vingt 
rurale. L'etude IFAN/ORSTOM sur l'insertion 

L'une des 

23 : A. B. DIOP, op. cit. p 67. 
24 : Même en supposant une proportion de polygames beaucoup plus forte (35% par exemple) chez les non 
Toucouleur des memes regions d'origine (en majorit6 des Wolof), la proportion'resterait de 24% pour les 
seuls Toucouleur. 

-- 
I 
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l i i  h. in€ormation partielle sur cette question : le flux d'dmigration n'est perçu 
destination des mierants. Cenendant. tomme Dakar est denuis Iongtemns " I 

l'historique du flux que nous venons de presenter, apporte, nous semble 

quedepuis un des lieux de 
un de ces principaux lieux. 
t-il, des pibces importantes 

au dossier. 

On observe bien'& Dakar une stagnation, puis'une chute des effectifs d'immigrants en provenance de 
la region du Fleuve depuis 1975 : alors que l'accroissement du flux entre les pdriodes 1965-1969 et 
1970-1974 reprbente une progression annuelle moyenne de 4,5%, ce taux tombe a 0,4% entre 1975 
et 1979, puis -2% entre 1980 et 1984 25. Doit-on attribuer cette diminution significative du flux 
vers Dakar a une baisse reelle de l'&migration totale dans les campagnes du Fieuve, et y voir un effet 
de I'amenagement de la vallee ? Ou au contraire doit-on penser, comme dans le cas des villes de la 
region, que la migration s'est pour partie rhrientbe vers d'autre destinations africaines ou 
europeennes ? La reprise que nous notions depuis 1985 des arrivees de mi rants, si elle se confirme 
(taux d'accroissement annuel moyen du flux entre 1984 et 1989 : 13,7% 56),  peut, elle aussi, &re 
diversement interprdtke : repli des candida& a la migration internationale vers. Dakar, consequence 
de la fermeture des frontibres 2 l'immigration tant en Europe que dans certains pays d'accueil 
africains, ou recrudescence globale des departs de la region du Fleuve ap rh  le desengagement de 
1'Etat de la filibre rizicole ? 
Les reponses definitives ces questions, ne peuvent venir que d'enquetes sur les lieux de destinations 
des migrants mendes. aux lieux d'origines. Quoi qu'il en soit, l'importance numerique de la 
migration des campagnes du Fleuve vers Dakar, vue des regions d'origine, montre qu'elle demeure 
une composante essentielle des strategies economiques des ruraux. 

2.5 Montée en puissance du Sud et. de l'étranger : une migration dont l'origine géo-culturelle 
s'éloìgne de plus en plus de Dakar 

Dans le flux migratoire global vers Dakar, face au maintien de la part relative de-l'hinterland rural et 
k la chute de celle du nord Senegal, l'importance croissante prise par les migrations d'origine sud- 
s6ndgalaise et etrangere constitue le phenomene majeur de la dynamique kle: L'immigration vers la 
capitale. L'espace d'origine de cette migration "moderne" est bien, dans sa gIob;alitg, situe au sud, y 
compris la presque totalit6 de ses composantes Btrangbres : Guide ,  ,@inde Bissau, Gambie. 
L'origine de la migration s'8loigne donc des zones B dominantes Wolof, c h s e  et Toucouleur qui 
ont constitue historiquement le "melting-pot" dakarois. De nouveau, I'homog6neit6 de cet espace du 
point de vue de la dynamique et de  la composition demographique des flux vers Dakar n'est verifide 
qu'en termes gdnerauk et relativement aux autres agrdgats ghgraphiques definis l'echelle nationale 
et internationale. L'analyse typologique plus fine, issue des r&ultats des analys& factorielles et de la 
classification automatique, revvble son hdt6rogen6it6 interne et d6gage ,trois composantes plus 
homogbnes : les villes du sud du Senegal, les campagnes de Casamance, de. Gambie et de Guinde 
Bissau et l'espace plus eclat6 de l'&ranger "lointain". La encore, des distances gh-culturelles 
croissantes entre le lieu de destination et les lieux d'origines vont de pair avec des dynamiques 
migratoires et des caracteristiques ddmographiques differentes. 

. .  i: . 
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2.5.1 Les villes du Sud (Casamance, Sine-Saloum) : quarante glorieuses (1940-1980) 
. .  

' Les villes du sud du Shegal  (regions de Kaolack, Zigu 
i la premiere concurrence aux migrations plus ancienn 
j (graphique l la).  La croissance de la contribution de c 
! regulibre jusqu'en 1980 : on passe de 2% de la migra 

1975 et 1979. En effectifs, l'augmentation est imp 
[ l'ensemble de la periode, :on passe de 400 personnes p 
f puis 2000 B la fin des a.r@es 1970. Jusqu'en 1960, d 
1 depasse en importance, cette migration du sud-Sendg 
i , 

q 25 : Les recherches en COU 
: constat. 
f 26 : Même en défalq 
1, par exemple), ce taux demeu 

8 

. , .  .. 
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majoritaire des migr$ions "sudistes". vers Dakar. Depuis 1980;- elle .t$?ssouffle : les effectifs 
stagnent et sa part relative dans le flux total chute brutalement (8,3% entre 1985 et 1989) pour 
devenir nettement inf6rieure a celles des deux autres composantes de la migration du Sud. 
Gropbiques l l a  et 1Jb : Part relative dans la La composition demographique du flux 
migration fotale vers Dakar (a) et structures par (graphique l l b )  est assez semblable h celle des 
sexe et dge d la dernibre installation if Dakar (b) originaires des villes de l'arrike-pays. Leurs 
des populations migrantes originaires des villes structures par age 8 i'arrivde ii Dakar sont en 
du Sud du SknCgal (KCKU, ZIGU, KOLU, MUR, particulier similaires; avec la mCme importance 
APAR) t. des jeunes enfants (33,3% de moins de dix ans 

dans le cas des villes du Sud), elles thoignent  
Qpphique l l a  dans les deux cas de la frCquence des 

migrations familiales. La structure par sexe est 
a. en revanche diffCrente, bien qu'egdement 11 

majorit6 feminine. Avec 52% des migrants, la 
ab. proportion de femmes est bien moindre que 

dans le cas des villes des rkgions de Thibs et 
Diourbel. Cette difference s'explique d'une 
part par une incidence plus faible de la 
polygamie chez les migrants mari& (25% des 
hommes et 40%/des femmes, ces proportions 
etants respectivement de 31% et 46% pour 
l'ensemble des migrants), d'autre part par une 

20. 
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1 _ .  
migration de '{jeunes A ceIfbataires 
majoritairement masüiline (62% d'hommes 
chez les ~Ciibataires ilk plus de quinze ans). 
Commp pour les vi l lb  de l'arrike-pays, la 
migration feminine en Srovenance des villes du 
sud semble donc 1 majoritairement like a: une 
migration familiale (&u B un regroupement). 
Cependant, les profils ferninins d'activite et 
d'education sont tri% diffCrents dans ces deux 
populations de migrantes d'origine urbaine 
(tableau 5). 

2. 

Tableau 5 : Taux d'a&vitít et de scolarisation chez les migrantes On . remarque I'ecart - 
urbaines de diffirentes origines 

'*. ! 
~ 

> 

Provinces d'origine Diourbel Thib Kolda Kaolack ZigAinchor 
j 

9% des femmes (15-60 ans) - 
ayant un cmpl. ou au cham. 29 33 30 35 53 

% de femmes scolaristes 23 39 65 57 57 

important dani le taux de 
scolarisation des migrantes 
entre les villes de I'arrikre- 
pays, où il demeure tres 
faible et l'ensemble urbain 
du sud où la situation est 
nettement meilleure. Dans le 
cas de Ziguinchor cette plus 
forte scolarisation va de pair 
avec un fort taux d'activit6 

l f6minine, mais ceci 
/:n'entraîne pas cela pour les 
Ij-riginaires' de Kolda et 

' I f  Kaolack. i ; :c; : , ! . ,J$.  . .  ' 

Concernant la dynamique dei ces migrations urbaines du sb'd IS6negalj'yer'sDakar, ,.,#?! I.. Il,..' peut-on faire en 
observant la chute relative depuis 1980 de leur part dans 4 fnigration:ito&Ie, .! qui correspond pour 
l.'.instant h une stagnation des effectifs d'immigrants, une I othks$i@~.:,~. cansition" comparable ?i 

c$le avancCe pour l'arribre-pays urbain ? Aprk l ' . a u g m e a r ~ o n ! . r ~ ~ ~ ~ ~ r ~ . ~ d u  :, .I).'.'.q flux,jus.qu'en 1980, 
puis sa stabilisation depuis cette date, assistera-t-on B u n i  jr$gressiqo.,en,:effectif, consQuence du 
developpement et de la consolidation economique du rCseau,:urbain des-provinces du sud ? I1 est sans 
doute trop tot pour l'affirmer: m$me si actuellement des villes'comme Ziguinchor et Kaolack ont des 
'soldes migratoires positifs. La situation politique et sociale troublee qui affecte depuis deja dix ans la 
Casamance pbse Cgalement sur I'bvolution des migrations, urbaines comme rurales, et la recrudes- 

j,;!!! :.¡!>ti,; ! 
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( ' 0  k 
cence rdcente des affrontements pourrait provoquer de nouveaux mouvements "de population. 

2.5.2 Les cFpagnes de Casamance, de Gambie et de. Guinde'Bissau : un exode rural en hausse . .- ! '  

,__. depuis 1950. ,, ... . ..A-:-...-r, +-... . ... ., .. . . ..- -... :I,. ..> .. _ .  . . . .  . . 
4 

. .. L ' e s p a c e  rural du sud (constitut5 en majorite des campagnes de Casamance, de Gambie et de Guinde . 

Bissau) s'affirme depuis 1960, aprh  le bassin arachidier et les campagnes SQkre, mais bien devant 
les campagnes du Fleuve Sdnkgal, comme le second rkervoir de I'emigration rurale vers Dakar. 

Comme le montre le graphique 12a, cette migration a dominante G r d e  a rkellement commence au 
dkbut des annkes 1950 (sa contribution ii la migration totale n'ktait que de 2% avant cette date) et a 
connu une t r h  forte augmentation entre 1950 et 1965. Le  flux est ainsi pass6 d'environ 130 migrants 
par an avant 1950 a 1.200 en 1965 avec un taux annuel moyen d'augmentation de 11,7%. En 1965, 
sa contribution est de 15% du total de l'immigration vers Dakar. Depuis cette date, la croissance des 

annuelles autour de la date de l'enquête, soit 17,5% du flux total. Aujourd'hui, la composition 
ghgraphique de la migration d'origine rurale vers Dakar est la suivante : 53% des ruraux viennent 

--\- a%u-bass in  imchidier et du pays Skrkre, 27% de Casamance, de G63íie et de Gutnde Bissau, 12% 36 
la region du Fleuve SBn6gal et enfin 8% de Guin6e Conakry. 

I 
I 

effectifs continue 2 un rythme moindre (+5,6% par an en moyenne) pour atteindre 4.300 arrivkes 

.'\ 
Graphiques 12a et 12b : Part relative dans la 
migration totale vers Dakar (a) et structures par 
sexé et age b la dernihre installation d Dakar (b) 
de la migration B domhante rurale du sud (ZIGR, 

* -  

KOLR, GBIR, GABR, GABU, FATU, TABU) 

Graphique 12a 

Cet ensemble de migrants ont en commun des 
traits gdndraux ddmographiques caractQis- 
tiques d'un flux migratoire en phase de crois- 
sance.~ì,~ dominent les jeunes actifs (graphique 
12b). 57% des bdividus ont entre 10 et 25 ans 
a leur anivee 3 Dakar contre 50% en moyenne 
pour, I'ensemble des migrants (c'est la plus 
forte concentration sur ces tranches d'Ages de 
tous l es  flux de notre typologie) tandis que les 
enfants de moins de 10 ans et les plus de 25 ans 
sont corollairement sous reprhentb 
(respectivement 22% contre 26% en moyenne 
et 21% contre 24% en moyenne). Malgrk le 
deficit relatif en jeunes enfants, la proportion 
de cklibataires est tres importante : 57% chez 
les hommes contre 46% de l'ensemble des 
migrants et 41% chez les femmes contre 34% 
de I'ensemblecdes migrantes. La structure par 
sexe globale parfaitement 6quiIibrk rbulte en 
fait de la compensation des hommes 
majoritaires dans la population des migrants 
cklibataiies (58,5% d'hommes) par les femmes 
majoritaires dans la migration "familiale" 
(573% de femmes). Pour les migrants marikes, 
la proportion d'unions polygames est moyenne 
chez les hommes (30% contre 31% de 
l'ensemble des migrants marids) mais nettement 
inft?rieure 2 la moyenne chez les f e m e s  (39% 
contre 46% des migrantes marikes). 
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forte activit6, le taux de scolarisation de cettè migration feminine rurale du sud (29%), m6me s'il 
reste faible, est nettement plus &eve que pour la moyenne des migrantes rurales (19%). 

Dans la d6composition typologique que nous venons d'op6rer au sein de l'espace du sud sur la base 
de diffdrences dans la dynamique temporelle des flux migratoires vers Dakar, une dichotomie 
ruralhrbain apparaft. Les milieux ruraux et urbains se distinguent aussi bien du point de vue de7 
cette dynamique des 'flux, que du .point de vue des caract6ristiques socio-demographiques des 
migrants. En provenance des villes, I'thigration, commenc6e db 1945 et qui stagne depuis 1980, 
est trBs souvent familiale, en majorit6 feminine, et comprend une part importante de trbs jeunes 
enfants. Chez les femmes, le taux relativement 61ev6 de scolarisation ne s'accompagne pas toujours 
(sauf pour les originaires de la region de Ziguinchor) d'une augmentation du taux d'activite hors du 
foyer. Le flux des ruraux en revanche, un peu plus recent et toujours croissant jusqu'h aujourd'hui, 
est compose en majorit6 de jeunes celibataires ou de jeunes menages sans enfants; la structure par 
sexe y est globalement 6quilibr8e et le taux d'activitd tres fort, particulikrement chez les femmes. 
Aude12 de ces differences entre milieux rural et urbain, certains traits socio-d6mographiques 
generaux, comme par exemple les taux de scolarisation relativement eleves et l'importance de 
I'activitB Bconomique des femmes, peuvent être considkr&, 2 1'6chelon superieur de la typologie et 
en comparaison avec 1 s  autres courants migratoires vers la capitale, comme spkcifiques de cette 
migration "moderne" en provenance du Sud. 

. . . .  '. .'_ 

.. 

2.5.3 Reprise du flux depuis l'&ranger vers Dakar 2 partir de 1980 : une migration composite 

Graphiques 13a : Part relative dans la migration L'immigration des natifs de l'&ranger 27 vers 
totale vers Dakar des populations migrantes Dakar n'est pas nouvelle, ni dans son 
originaires de 1 'étrcnger ,/(Gem, WKU, ,,GBIU, importance relative ni dans sa composition 
MAUU, MAUR, APAU, APEU), de la rdgion de'bakar ghgraphique actuelle '(graphique 13a). Avec 
(DAKR, DAKU) et des parties rurales de environ 700 arriv6es annuelles, les migrants 

- -_*  _ _ -  

&rangers representaient 103 % du flux 
migratoire total. vers Dakar en 1950 et les 

Tam bacounda.(~~~R) 

.. " originaires de Guinee Conakry (48% du total 
' 8 .  des &rangers) etaient . de loin les plus 

nombreux. Aujourd'hui le flux en provenance 
n- de l'&ranger represente plus de 4.000 migrants 

par a?, soit 16% du total des immigrants, 
Parmi: lesquels 49 % de Guineens, proportion 
qui est rest& 2 peu pr@ constante tout au long 
de la pBriode que ::nous etudions. 'cette 

Al W L  A* 4.; Co;. .& a'% ni9 A nn 
. l'immigration BtrangKre a Dakar leur a 

d'ailleurs valu, dans le registre des expressions populaires, le surnom de Diallo table. Diallo est un 
patronyme trbs frequent chez les Peul de Gu ide  qui constituent la majorit6 de cette migration; la 
table, elle, fait r6ference aux vendeurs ambulants Guin6enS qui pr6sentent leur marchandise sur des 
Ctals demontables. . 

Comme le montre le graphique, cette situation stable est le produit d'une dynamique en trois phases. 
La decennie pr6c6daïd 1 'ind6penda angere 2 Dakar, 
sa part tombant li 5% du total des les effectifs ont 
progress& lentement pendant 20 an ent environ 1.000 
individus par an (7% du flux total). Dep gkre est tres nette; 
au taux moyen de + 12% par an, les e 

w. 

/. 

. '  
m. 

0 constance du role .:I des Guinkens dans 

! 

27 : Cette demière classe. de ia typologie ne CO trangère au sens de la 
. nationalit6 : d'une part, Ia classe contient des rigion de Dakar hors 

agglomBration et de la partie rurale de la r6g e des migrants de la 
.' classe), d'autre part, ce.rtains &rangers comme les ruraux de G u i n h  Bissau, les Gambiens ou les Maliens 
j (23% du total des migrants etrangers) n'en font pas partie, enfin, le critkre retenu.ici itant celui do lieu de 

naissance, tous les migrants n6s à 1'6tranger ne sont pas ntkessairement de nationalit6 Btrangère. 



*' C Du point de vue des caracteristiques sociodemographiques, il faut distinguer dans cet ensemble de 
migrants deux composantes totalement differentes. 

motivation est directement dconomique : une 
t r k  forte majorit6 d'hor'nmes (62%), une 
moindre concentration des 'Ages Z i  l'arrivde sur 
les premiers ages de 1'activitC (33% de plus de 
25 ans contre 24% en moyenne chez les 
migrants) et surtout un d6ficit important pour 
les arriv& de jeunes enfants (16% de moins de 
dix ans contre 26% pour l'ensemble des 
migrants). Compte tenu de cette structure par 

8 .  .iìge, .la proportion- de.!cblibataires. (40%) reste +.- 
importante et la polygamie assez peu fr6quente 
(27% des hommes mari&). Le taux d'activitd 
est 6levd et le ch6mage assez rare chez les 
hommes (85% des hommes de 15 B 60 ans ont 
un emploi contre 74%' en moyenne chez les 
migrants). En revanche,les femmes de cette 
origine sont moins actives que l'ensemble des 
migrantes (30% contre #I%). 
Mais pour 43% de son effectif, cette dernikre 
classe de la typologie est constituCe d'un type 
de migration diffdrent, compos6 pour sa 
presque totalit6 de Senegalais et en majorit6 
(50,4%) de jeunes enfants (graphique 13c). A 
nouveau, on doit distinguer deux categories. 
D'une part, les personnes nees 2 l'&ranger de 

parents senegalais, dans des villes des pays d'Afrique non frontaliers du SgnCgal, d'Europe ou de 
Mauritanie, de l'autre des personnes nees dans la rdgion de Dakar, hors de l'agglom6ration Dakar- 

Enfants de migrants intematimaux dexetpur.., n&,,durant le sdjour il L'&ranger de leurs.. parents, 
enfants de femmes rkidant 2i Dakar mais rentrees accoucher dans leur famille hors de 
l'agglomdration, pour 52% il s'agit d'enfants de couples rbidant actuellement il Dakar. 48% en 
revanche n'ont qu'un parent rbident ti Dakar ou sont coniï& 2 Dakar &.des ascendants ou des 
proches. Cette situation est nettement plus frequente pour-les filles (56%) que pour les garçons 
(38%), ce qui explique la structure nettement feminine de cette population d'enfant (55% de filles). 
SanS se  restreindre 

'. migration 6trangkre examin& plus haut par les caracteristiques de ses adultes. Au contraire de cette 
dernikrb, elle est fortement fdminine (57%) et le taux d'activitt? hors du foyer, moyen chez les 
hommes, s t  fort chez les femmes : 57% de ces migrantes âgees de 15 B 60 ans ont un emploi, sont 
au chamage ou Studient, proportion qui n'est que de 45% pour l'ensemble des migrantes du même 

-.. .I . 

sa composante enfantine, cette migration se diffdrencie igalement de la 
. 

. . .  
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d.'$Pangexs vers .Dakar, connaît depuis 1980. une recrudescence'~e.~En second lieu, les 
Gainbie&.et les ruraux de Guinee Bissau; dont la migration vers D&%:&%ommencB plus tard 2 la 
fin des andes 1950, se rapprochent, du point de vue de la dynamique*migratoire comme de celui de 
la composition demographique, de la migration rurale du Sud S6negaI. La migration en provenance 
du Mali est numeriquement moins importante; aprbs avoir cru en effectifs jusqu'aux annees 1970, 
elle semble s'essouffler depuis 1980. Enfin les migrants des îles du Cap Vert sont aujourd'hui trbs 
peu nombreux; la pluspart des membres de la communaute capverdienne qu'on appelle ti Dakar les 
"Portugais", sont en realite n& au SBn6gàl. - '  
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Annexe 1 : Principes du redressement des effeebys observés dans l'enquête rétrospective 
IFAN/ORSTOM de Dakar 

Pour corriger l'effectif des migrants observe par l'enqu&te en 1989 des effets de la mortalit6 depuis 
leur date d'arrivde & Dakai, on 2 -appliquer ?i chaque' promotion de migrants un coefficient 
multiplicateur. Ce coefficient, qui varie de 3,53 pour la promotion 1935-1940 & 1,017 pour la 

.. promotion 1985-1989, a et6 obtenu en estimant l'effet de Ia mortalite sur une population de structurè 
par age fixe, correspondant B celle de la dernibre promotion de migrants (1985-1989). En partant 
d'une estimation de l'esp6rance de vie B la naissance moyenne durant le skjour (c'est 2 dire depuis la 
date d'arrivee jusqu'h 1989), on a applique les tables de mortalite correspondantes (tables de Coale 
& Demeny, modkle ouest, hommes) & la structure par Age 2 I'arrivke et ainsi 6valu6 un taux de 
survie global pour chaque promotion de migrants. Le coefficient de redressement utilise est l'inverse 
de ce taux de survie. Une technique alternative, thhriquement plus satisfaisante, qui consiste B 
retroprojeter les effectifs de chaque promotion par groupe d'Age, sans faire usage donc, d'une 
structure par age B l'arrivde fixe, s'est averee trop sensible aux petits effectifs qu'on rencontre, par 
l'effet du sondage, dans les tranches d'Ag% sup6rieures des promotions anciennes. 
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