


Le.troisième acte de  la fondation de  ta ville est-administratif. 

té devait inévitable- 
sinon de  mépris, B 



Gr&e B l’arachide, Dakar allait donc devenir quand même une 
capitale pour le Sénégal, sa capitale Bconomique. Si l’organisation 
administrative de la e traite se faisait à Saint-Louis, c’était au 
bénéfice de Dakar où s’installaient grandement les maisons de 
commerce, exportatrices et importatrices, tes banques, les transi- 
taires, déjà quelques petites industries. Mais la présence du gou- 
vernement général provoquait üne amplification de  cette installa- 
tion : à côté du pouvoir administratif s’établissaient les directions 
de ces maisons pour l’ensemble de l’Afrique occidentale francaise, 
et parfois même britannique. 

Une grande partie de  ces investissements cbncernent bien sûr des 
réalisations d’intérêt général : port, ahroport, équipement adminis- 
tratif, et aussi hôpitaux, université et tycées. Mais ils traduisent 
également une contrainte historique : Dakar a &é‘conçu comme une 
grande viile moderne, et tous ses visiteurs s’accordent pour dire 
qu’elle est encore, avec Abidjan, la seule vilte moderne d’Afrique 
de l’Ouest ; elle a été conque comme capitale d‘un sous-continent, 
ce qu’eile a effectivement été un temps. Le Sénégal indépendant a 
hgrité, toutes proportions gardées, d’une géante qui pèse d’un 
poids trop lourd s u r  le pays entier et qui surtout s’accroît à un 
rythme anormalement rapide et d’un mouvement qui semble irré- 
sistible. 

UNE DEMOGRAPHIE 
COMPLEXES 

a parlé. à propos de Dakar, de  monstre démographique ; 1.600 
itants en 1878, 35.000 en 1923, 100.000 à la veille de la guerre. 

r de 1945, le mouvement s’amplifie : 200.000 en 1955,455.000 
Le million est prévu pour 1980. Ce sera alors le cinquième 

égalais qui serant concentrks sur  la presqu’île. 

aspiration d e  la population de l’arrière-pays était inévi 
Dakar se peuple pour se dével 
nte vienne travailler sur ses immen 

ait bien; d’abord 
e main-d’œuvre i 
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chantim du port et de !’a~rcpmkl CO 
rues. peuple les bureaux et le-s ttouti 

- ce, transporte l’arachide à bod des 
publics et prives s’instãllent pdur 
soigner, l‘instruire, Le processus d’urb 
et presque partout les urbanistes _et 
surprendre par son accélération. Ces phéno 
I’économie et du transfert de population du secteur primaire vers 
le secondaire puis le tertiaire, les crises d’adaptation qui en résuf- 
tent ont été étudiés. Mais le cas dakarois n’a pas sa place dans 
le schéma qu’a décrit, entre autres, Fourastié. C’est un secteur 
tertiaire précocement gonflé qui a provoqué un flux de population 
rurale vers la ville, alors que le secondaire n’existait encore qu’en 
raison de grands travaux qui devaient un jour ou l’autre voir leur 
fin. L’industrialisation qui suivit  ne pouvait pas absorber ces excé- 
dents de main-d’œuvre, non spécialisée. Pourtant Dakar continue 
à croitre de 6 à 7 O/O par an, moitié par accroissement naturel, 
moitié par migration. 

I l  est classique de rendre responsable de cette immigration l’ä%ait 
des revenus monétaires importants que peut procurer la ville.-Mais 
n’estice pas une illusion ? Le migrant, s’il trouve du travail, ne 
percevra jamais de  salaire élevé, et ce travail sera d’ailleurs rare- 
ment régulier. Le revenu moyen du cultivateur sénégalais étant, 
autoconsommation comprise, de !‘ordre de  20.000 francs par an, il 
lui faudra théoriquement, s’il a une femme et deux enfants, gagner 
80.000 francs dans l’année pour égaliser les situations. Certains y 
parviennent ou même à force d’imagination, de travail ou de  
chance, dépassent ce seuil. Mais alors vont .peser sur  eux tous les 
malchanceux, parents plus ou mains proches qui, e n  attendant que 
leur tour vienne de gagner quelque argent, n’ont d’autre ressource 
que de  renouer les liens qui existaient au village et qui .exigeaient 
le partage en cas de  nécessité. C’est le n parasitisme familial )J que 
l’on appelle pudiquement ailleurs satellitisme ”. Son ampleur est 
difficile à déterminer : mais on sait, et c’est logique, qu’il est plus 
important chez les salariés les mieux rémunérés. Une des consé- 
quences en  est que les cadres supgrieurs qui ont des revenus pIus 
élevés que les cadres moyens, ont, en raison du poids de  ces 
a clients n, un niveau de dépense alimentaire par personne plus fa¡- 
ble. On sait également que ces sateflites sont plus nombreux chez 
les fonctionnaires et d’une façon générale chez les non manuels 
que chez les ouvriers et les manoeuvres, même à salaire égal, car 
ils connaissent mieux la complexité des rouages de la vie urbaine 
et semblent mieux capables de découvrir un emploi : les plantons 
sont toujours au courant de tout. 
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bénéfice ? 

Une impression de grand désœuvrement se dégage alors d‘une 
promenade à travers Dakar. Ce désœuvrement est réel, mais symé- 
trique de celui que l’on rencontre en brousse pendant une  grande 
partie d e  la saison sèche. I l  ne  faut pas oublier que les travaux 
agricoles sont au Sénégal concentrés sur quelques mois : pourquoi 
alors ne pas passer la longue période d’inactivité à la ville ? Mais 
une partie seulement des migrants retourne sur des champs à la 
saison des pluies. Ceux-ci ont certainement choisi la meilleure 
formule, assurant leurs revenus agricoles et essayant, pendant leur 
inactivité, de se procurer des revenus monétaires. 
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e, mais, aussi un 



t, grâce au brassege de popul 
aître dette hétéroghéité fond 

Le premier symptôme' de cette homogénéisation est 'I'atténÚation 
des  particularismes éthniques. On ne trouve pas à Dakar, ou rare- 
ment, de gros regroupement de telle ou telle ethnie dans un quartìer 
déterminé. Le migrant s'integre vite au fond Wolof et LBbou (45 O;O 

de  la population) et parle bientôt sa langue : 90 O/O de la population 
de Dakar comprend et parle le Wolof. Ce n'est pas par refus déli- 
béré des valeurs socio-culturelles m-opres à l'ethnie : I'ethnicité 

ou occasionnels, dont its son 
lité que par les zones d'habi 

t simplement provincialité. Et 'c'est ainsi que le sentiment de 
appartenance à une ethnie fait peu à peu place à celui de I'appar- 

à un-e nation. Le rôle de Dakar à cet égard est primordial. 

n a souvent constaté que, placés devant les mêmes alternatives, 
ividus réagissaient de la même mani&re, quelle que soit leur 
leur catégorie sociale, leur religion. Ainsi -dans le domaine 

entation, fe Toucouleur de la vallée du Sénégal, qui ne 
e chez lui que du mil. se met2au riz dès son arrivée à 

au d6triment de la balance commerciale du pays. L'alimen- 
à la ville se modernise très vite, et 30 O/O de celle du 

y a des résistances à la modernisation, mais elles ne pourront 
sister longtemps aux nécessités de  la vie urbaine. Déjà se des- 

e atténuation dp la polygamie, un éclatement de la.famille 
ndue, une disparition progressive du système de la dot. La ville 
derne modernise non seulement l'individu, mais toute la sociét 

arois est importée. 
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par A. OSMONT-DQ~ELONDE 
- -  

Lorsque les membres de la Société Coopérative des I( Castors de 
Dékheulé =, à Dakar, commencèrent en 1954 leur expérience d’auto- 
construction d’une cité de 90 maisons, ils ne prévoyaient sans dou- 
te pas que la solution adoptée entraînerait un processus 
mique sociale aussi original et profond que celui que no 
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u observer lors de deux séjours, en 1965 et en  1966. Pour 
oci4té en effet, il ne s’agissait, comme il est dit explicit 

posé des motifs de ses statuts, que U de reduire au 
es membres et par l’effort commun de ceux-ci le 
e constructions ainsi que de toutes leurs dépenda 

exes, à édifier s u r  tout terrain sis à Dakar s. 


