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Introduction 
I 

En kfrïque subseharienne l e  milieu peut etre conside'ré comme rur31 
là o h  les Européens n'ont p s  créé de villes. L'urbanisation est en effet 
un phénomène externe et les qglcmgrations efricaines antérieures les plus 
importentes n'étaient que Le g r o s  bourgs (1). La populztion rurcle 6 e s  ter- 
ritoires français comprend entre 90 et 95$ (2) cie 1% population totele ( 3 ) .  
La concentration en e s t  très variable, allant des zones presque désertiques 
du S s h e l  et de Is foret (densité voisine de I) EUX zoncs surpeuplées du 
Togo, du Dahomey et da Cameroun (densité de 200 à 500 habilents au Km2) (4). 

Les viliages zf;.iccins trntiitionnels on% essentieLlemcnL une activité 
agraire. LP- peche et 1 '6 l evage  ne jouent un r ô l e  majeur que dcns peu de 
régions. Dans l'Afrique ectuelle l e  feit qus le ressortisscnt rurcl se livre 
à des activités agraires ne signifie d'ailleurs pes ç u t i l  assure directement 
sa subsistence : il peut en r-ffat preticjuer des cultures industrielles dont 
le revenu lui permet de se &recurer des produits vivriers. Tout milieu oÙ 
s ' exem- t ,  principzlemen-b d'sutre activités, qu'il s'agisse de comnezce, 
dTartisenat, ou d'industrie d e  type europécn,n*est pzs strictement rural. 
Certains villages sont actuellement à lc limite Oc cette définition : une 

dans une entreprise voisine (5). Ce sont en ginéral des viilcges suburbains. 
partie iaportente de la popuktion y e s t  employee J .  a des zctivi$é salmides 

(1) Les seules exceptions à signaler con.cernent la vellée du ivíoyen Niger: 
et l e s  sultanat du Niger et du Tched. 
(2) Selon le critère adopté pour définir la populetion urbaine. Le. nombre 
minimum d'habitants d'une sgglomérstion considérée comxe urbsine est en' 
général d'environ 5000 dans les tex-ritoires frznçais d',Afrique a l o r s  'qu'il 
niest que de 2000 en métropole, Meis il y a là beaucoup dTsrbitrsire et 
chaque cas d'espèce sereit en r8Elité B considérer, 
( 3 )  Ensemble AOP-TCGO-Cameroun-AEF p Populetion : 23 millions d'hnbitznfs; 
superficie (non compris le S c h e r s )  5.00C.OOG Km2. 
(4) D'autres régions, peuvres, son% surpeuplées cvec  une densité de 50 'a 
70 habitants au Km2. C'est 163 cas du pays Mossi en Hzute-Volta. 
( 5 )  Exemples: Bargny, Peumbel, Thieroye s/mer dans Is: région de Dekar' 
(pecheurs et cultivateurs Lébou) ;  villnges de la région de Bouaké en CÔ'Ge 
d '  Ivoire (cultivslzurs Baoulé) fournissant de la 
tries textiles, 
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En p l e i n e  brousse  l a  p r o p o r t i o n  de l a  popu la t ion  q u i  devien% s a l a r i é e  e s t  
. d ' o r d i n a i r c  p l u s  f a i b l e  e t  l e s  ' t r s v a i l l c u r s  au tochtones  f i n i s s e n t  pl .xfois .  

p a r  s e  grouper  dans des  camps su r  l ' i u i t i a t i v e  des employeurs. 24e"me dans 
CO cas  un camp de t r s v a i l l e u r s  j:)eut ê t r e  5, c e r t a i n s  égurds assipmild. 'a un 
p e t i t  c e n t r e  extrecoutumier .  Cependant l e  m i l i e u  r u r a l  au  sens l a r g e  englo- 
be l e s  v i l l z g e s  de s a l a r i é s  e t  l a s  cstq:ps de t r s v a i l l e u r s  c:.r l e s  f o n c t i o n s  
d i f f é r e n c i é e s  q u i  c:.l,r:>ctérisent l e s  c e n t r e s  u rba ins  n'y son t  prat iquement  
p s  r e p r é s e n t é e s  (I) 

'I Dam ce  m i l i e u  s e  s o n t  insttL11Qs un cc;r&,in nombre d'industries 
d ' importance v a r i n b l e  d o n t  l a  f i x a t i o n  a é L é  coad i t ionn& j;jt;r lu m a t i è r e  
première  B proximité .  Dans l e s  t e r r i t o i r e s  fran(i;zis d 'Af r ique  l ' é n e r g i e  e s t ,  
sauf r a r e s  excep.ìiio,s ( Z ) ,  importée sous forme ch ca rburan t  et l e s  indus- 
t r i e s  pour l e s q u e l l e s  ce f w % e u r  e s t  j ~ r i o r i t : . ~ i r ~  son t  s i t u é e s  p r è s  d c s  
p o r t s .  Enf in  c e l l e s  dont  l e  pproblèzc-, e s s e n t i e l  e s t  c e l u i  di;. 1s main d'oeu- 
v r e  sc soi:t 6-i;t:blies p r è s  d'un cerime urba in .  

Les i n d u s t r i e s  de t r c i t e m s n t  d e s  proflui'cs u g r i c o l e s  SB -ciGwent 
évideinment dans l e s .  zones do product ion  ou B proximi té  : r i z e r i e s ,  i n s t a l -  
l a t i o n s  d 'égrenage de codion, de p é p a r n t i o n  du cafe'. Les iiiJ.u;ser.ies de 
t r a n s f o r m a t i o n  ( 3 )  s o n t  en g é n & r a l  proches d * w i  c a n t r e  v r b a i n  pour d e s  mi- 
sons d ' i n f r a s t r u c t u r e .  Cependant l e s  h u i l e r i e s  de palme doivent $ t r e  & 
c a t é  des  pa lmera ies  pour é v i t c r  que l e s  no ix  ne s ' a c i d i f i e n t  clurant l e  
t r a n s p o r t  : de m6me l e s  conse rve r i e s  d e s  f r u i t s  f r c g i l e s  quo soïii l e s  Gna- 
nas ne s a u r a i e n t  e t r e  4 lo ignées  des  anane ra i e s .  D 'au t res  i n d u s t r i e s  sont 
impérativement f i x é e s  : l e s  ci;r:loi-b~,tions f o r e s t i è r e s  min iè re s  e% de maté- 
r i a u x  dc coi , tz t ruct ion (4). Aux premières  soni; s o u v e n t  jux taposécs  i les indus- 
t r i e s  d d r i v 6 c s  d e s  b o i s .  Certxi,nr;s i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s  o n t  un c : . ~ ~ a c % è r e  
8 m t i s a i i n l  : o r p a i l l c g e ,  s e l  gemine. 

(1) C c r k i i n s  groujxs  nomades ou semi-nomades' peuvent c t n  touchés g l u s  OU , 

moins tempor:.irement p r  l e  s a l z r i a t  dans lcs l i m i t e s  d 'une p c t i t e  coriirau- 
nautd: c'est l e  CLS d e s  Pygmtles E$abinZ:> de l ' k f r i q u e  é q u a t o r i a i e  q u i  e n t r e -  
t i c m e n t  dcs  rou-bes ou net toien-6 d e s  .p::.lilzeraies. 
( 2 )  11 n'y a encorc. que q u a t r e  i n s t e l ï a t i o n s  l iydrodlcc t r iques  ; Guin8e9 
Cameroun, &oyen Congo, Oubangui. 
( 3 )  Les ini: .us%iies de t r ans fo rma t ion  i n s %  l i 6 e s  d ~ m s  l e s  t e r r i t o i r e s  fr:xk 
ç s i s  d ' k f r i g u e  11: en t i r e n t  p:..s b u t e s  101.!x' mnLière première:  12s s d i c r i e s  
e t  f i c c l l e r i e s  impuxten; presque toxi% Zclir si4-l d ' h g o l a ,  q u i  peut  pïo- 
d u i r e  & bas  p r i x ,  e t  l e s  p l a n t a t i o n s  l o c a l e s  s o n t  en v o i e  de d i s p a r i t i o n .  
Les savonniers  de C&te d ' I v o i r e  ne s ' a ~ ~ r o v i s i o n n e n t  que depu i s  peu loca-  
lement,  moyennant une compensation Q q u i v a l a n t  à l a  d i f i é r e n c e  e n t r e  l e s  
p r i x  mondiaux e t  ceux de l'Un$on F rançe i se  q u i  l e u r  e s t  v e r s é e  p a r  l e s  
s a v o m i e r s  m é t r o p o l i t n i n s  a u t o r i s é s  à s'apL2rovisionner au Congo Belge. 
C e t t e  t r a n s a c t i o n  économise uiie r u p t u r e  de charge.  
(4) Liz mine de P e r  de Guinée e s t  en m i l i e u  u r b a i n  
La  cimenlierie de Rufisque (Sénégal) u t i l i s e  une main d 'oeuvre en p a r t i e  
r u r a l e .  

............................................................................. 
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c Les exploitations agricoles mécanisées ne donnent pas naissance à 

des agrovilles en Afrique. Elles on-t, cependant des conséquences spécifi- 
,quas sur le milieu rurcl : il sfsgit de l'in6ustrialisation de ce milieu 
et non glus en ce milieu, bussi les aspects soci2ux en seront-ils étudiés 
séparément, 

lère Partie 
- 

Dans le milieu rural le salariat s'est introduit de deux manières : 
par IcJ transformation sur plcbce en sal:i,riés d'autochtones qui la plupart 
du temps continuent de vivre dans des villages traditionnels si ceux-ci 
ne s o n t  pss  trop éloignés de leur lieu de travail; par  l'apport d'une main 
d'oeuvre étrangère '2, lo région qui s'est installée dans des camps. 

11 arrive assez fréquemment que des villages fouznissent des tr:nwil- 
leurs aux enlreprises voisin'es (1). Ce peuvent #tre des hommes ou des 
adolescents des deux sexes? rarernent des femmes mariées. L e s  adultes ne 
sont en gdn8ral que des chefs de famille restreinte lorsqu'ils ne sont pas 
célibataires, Ils s o n %  tenus de remplacer les prestations en nature par  
des  contributions monétaires aux besoins divers d e s  groupes auxquels ils 
appartiennent : famille, clan, comx"uté villageoise , Cela ne les empeche 
pas éventuellement de perticiper, quand ils sont au repos en tant que sn&a- 
r i4s,  8. des travaux collectifs, par  exemple de débroussage, de cueillette. 
I l s  vont B la chasse et B la pêche le CCLS e'chéomt mais ne s?ocuupent pra- 
tiquemezit pas des cultures, qu'ils laissent aux femmes. En AEF méridionale 
cela ne change guère le genre de vie des femmes qui traditionnellement 
stoccupent des cultures vivrières, Quant aux cultures industrielles, elles 
sont Bvidemment négligdes par les salsri4s. Dans certaines régions o c  la 
main d'oeuvre locale est difficile 'a trouver 'a cause de la faible densité 
de population, parfois inférieure à un habitant au Km2, les employeurs 
lsissent une certaine latitude aux autochLones salariés pour vaquer h 
quelques occu?a,tions coutumières, C ' e s t  le cas dans la forêt 6quatoriale,, 
notaiiiment chez les exploitants miniers, Les travailleurs disposent chaque 
année du temps nécessaire au défrichement. Dans une mine d ' 'o r  du h y e n  
Congo l'employeur va même plus loin:. dans le souci de ne pas déranger les 
activités traditionnelles : en saison sèche, quand il y a clair de 'lune, 
il autorise le travail de nuit pour que les hommes puissent aller ensui-be 
h la chasse. (II b) ( 2 )  . ' 

Certains ressortissants ruraux préfkrent ainsi la vie de salarié à 
la vie traditionnelle, surtout s'ils sont d'humble extraction e t  aussi 18 
o h  les ressources sont limitées, o h  1'argen-t  est rare : ils peuvent plus 
ffzcilement payer le@ imp6ts et se procurer une ou plusieurs femmes tout en 

(1) I1 est B peine besoin de dire qu*il ne s'agit que de volontaires. 
Il n t y  EL pas de travail force' en kfrique française. 
( 2 )  Les chif2res romalns renvoient à la bibliographie annexe. 

P-c------------------------------.----------------------------.------------- 
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r e s t a n t  dans l e u r  groupe d ' o r i g i n e  o Ù  i l s  amél ioren t  éventuel lement  l e u r  

v iennent  à l a  p e t i t e  mae t r i s e  dans l ' e n t r e p r i s e .  
L_ rang  dans l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e  e t  acqu iè ren t  même du p r e s t i g e  s ' i l s  par- 

Les jeunes garçons appor-Lent l a  t o t a l i t é  ou l a  majeu%w p a r t i e  de 
l e u r  s a l a i r e  à l e u r  f a m i l l e .  Quant aux jcunes f i l l e s  (1)  il semble que Leur 
s a l a i r e  s o i t  sur tout ,  u t i l i s é  par e l l e s  & dcs f i n s  ves t imen ta i r e s .  Les 
jeunes  s a l a r i é s  ne s e  r a d e n t  donc pas matérie1;cmen-b indQpendantc;vis-&-vis 
de l e u r s  a fnés  e t  l e u r  comportement ne peut  pas t o u j o u r s  chznger du f a i t  
de l e u r  nouveau genre de v i e ,  L'emprise Sami l i s l e  r e s t e  f o r t e :  une e n t r e -  

- p r i s e  de t e x t i l e  de l a  rbgion de Dakar n ' e u t  pas  de succès  auprès  des  jeunes 
t r a v a i l l e u r s  l o r s q u ' e l l e  lença  une can t ine  b i en  q u ' i l  ne l e u r  fat demandé 
aucune p a r t i c i p a t i o n :  i l s  é t z i e n t  t enus  de prendre l e u r s  rep&,s en famil le(IZ1)  

La  s t a b i l i t e '  <e c o t t e  mai ind 'oeuvre r u r a l e  e s t  + r k s  v a r i a b l e .  Tous 
l e s  cas  s o n t  p o s s i b l e s  : l e  s z l a r i é  permanent dans l a  même e n t r e p r i s e ,  
c e l u i  q u i  e s t  s a i s o n n i e r ,  c e l u i  q u i  n ' e s t  permanent que dans l a  cond i t ion  
de s a l a r i é .  Nous a l l o n s  en donner t r o i s  exemples: 

lo/ Dans l a  Région a e  Dakar l e s  e n t r e p r i s e s  proches de l a  ' ' v i l l e  
s a t e l l i t e "  de Dagoudane Pik ine  e t  de l a  v i l l e  de Rufisque préfèreii'c emplo- 
y e r  l a  main d'oeuvre de v i l l a g e s  t rad i -b ionnels  lébous,  qu ' i l s  cons idè ren t  
comine p l u s  s t a b l e  que c e l l e  des  c e n t r e s  u rba ins ,  du moins en ce q u i  con- 
cerne  l e s  adultes.(111) 

2Q/ Dana cer-baincs rég ions  l e  personnel  s e  renouvel le  'a l t i n t Q r i e u r  
d 'une masse de L r a v a i l l e u r s ,  mi-ouvriers ,  mi-paysans, q u i  v i v e n t  'a proximi- 
t é  e t  dont  l e  s a l a i r e  e s t  un appo in t ,  La  p l u g a r t  s ' e n  vont  e t  r e v i a n a e n t  
sans  a v o i r  o n b l i é  l e  rudiment de m é t i e r  appr i s :  l e  m i l i e u  r u r a l  d e v i e n t  
a i n s i  un mlilieu o u v r i e r  en puissnnce.  Un bon exemple de c e t  é t a t  de f a i t  
e s t  f o u r n i  pa r  l a  f ab r ique  d e  t ex-b i les  de l a  r ég ion  de Bouaké, en Côte 
d ' I v o i r e ,  q u i  emploie p r è s  de 700 t r a v a i l l e u r s  dont  400 a d u l t e s ,  200 jeunes  
garçons,  80 jeunes f i l l e s ,  pour SO$ du groupe ethnique Baoulé, Quand 
quelqu'un p a r t  temporairement il amène souvent  un remplaçant ;  s i n o n  Ee 
recrutement  s e  f a i t  p a r  r e l a t i o n s .  70% de l a  main d f o e u v r e  e s t  a i n s i  sta- 
b i l i s d e  dans ce t , t e  double v i e  q u i  ne s'sccompagne 28s d'une double  morpho- 
l o g i e  s o c i n l e  (IV) 

3Q/ Les  h u i l e r i e s  du P lan  (2) du Dahomey fonc-bioiinent à e f f e c t i f  
r é d u i t  de p r è s  de moitié (350 au l i e u  de  600) de J u i l l e t  B Novembre, 
pé r iode  de moindre product ion  de l a  palmeraie ,  Les manoeuvres (450) q u i  
appa r t i ennen t  pour SO$ au m i l i e u  r u r a l  environnant  (Gouns du groupe T o r r i ) ,  
e% v i v e n t  presque t o u s  dans des  v i l l a g e s  t r a d i t i o n n e l s  son+ temporairement 
r e c l a s s é s  dans l a  p ropor t ion  de 60 à 70% au s e r v i c e  de rénovat ion  de l a  

(1) Les cas  de jeunes  f i l l e s  cllu m i l i e u  r u r a l  t r a v a i l l a n t  en us ine  son-L 
assez rares : signeLlons chez l e s  Lébous de Thiaroye s/mer (p rè s  (le Dakar) 
l e s  ouvribrcsdes f a b r i q u e s  d ' a l lume t t e s  e t  d 'embal lage e t  chez l e s  Baoulé 

t 2)  V o i r  p lus  l o i n .  

--.. -.----------I--------____s___l______cl__s------------.------------------- 

près  de Bouaké, C ô t e  d ' I v o i r e )  c e l l e s  a e  l a  fabriclue de t e x t i l e s .  
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.I palmeraie gui a précisément besoin alors d'un appoint de maon d'oeuvre. 

Ces travailleurs non sgGcialisés peuvent avoir ainsi une certaine garxitie 
d'emploi toute l'aniiée et ne s o n t  gas contraints d'émigrer malgré le sur- 
peuplement (1) * 

4- 
4 - 4 -  

Les camps des travailleurs comprsnment des étrangers B la région 
et des autochtones qui ont préfgré ne plus vivre en village traditionnel 
pour cles raisons de transport' (vilLage trop éleigné du liera de trcvail) 
ou pour bénéficier d'un logement en ltdurtr ou encore échcupyes prtiellement 
b la tutelle du clan, Les autochtones qui s e  placent dans telles consi-bns 
ne se rendent cependant pcs indépendsnts de leur groupe tribal, notamment 
en matihre de droit coutumier, Les "Juges1' treditionnels sont ap?elés par 
l'employeur lorsqufil s'agit de r ë g l e r  un palabre concernant d e s  travail- 
leurs de leur groupe ethnique. D'une manière plus gdnkrale il arrive que 
lorsgurune entreprise emploie des travailleurs de divers groupes ethniques 
d'une zone assez pnoche les chefs de chaque camp, qui correspond & un grou- 
pe, soient reconnus par l'fdministration comme chefs coutumiers et placés 
sous l'autorit6 des chefs de tribu de la. subdivision adiilinistrative (II b)+ 

- 

Il n'est pas dans notre propos Cie déciire l e s  conditions de vie des 
travailleurs dans les camps mais seulement ZFinfluence de ceux-ci su-r  Le 
milieu rural : cePtte influence peut slexcrcer directenent ou  par l'inter- 
médiaire des emplo,zurs; elle est surtout dlordre é'conomique, Les salariés 
ont d*abord des besoins alimentaires h satisfaire. Une entreprise de brous- 
se est obligée de s'occuper d'eux en une certaine mesure et elle fait SOU- 
vent f i , ~ : t o l  aux cultivnteurs pour la fourniture de denrdes vivrières, en 
pmticulier en Afrique Eguatoriale Française et eu Cameroun, dans les 
régions oÙ la base de la nourriture est encore l e  manioc roui ( 2 ) .  L'en- 
treprise fait ouvrir d'habitude un marché' hebdomadaire de manioc dans 
quelques vilILges et vient cri prendre livraison, à un taux un peu infé- 
rieur au prix local mais en s*en%-(figesnt à en acheter régulièrement une 
certaine quan-titd et même, dans un cas, tout ce que l'on veut vendre. 
L'entreprise achète parfois d'autres denrées comme l a  banane plantain, 
mais les salariées traitent aussi directement avec les cultivateurs. 
Ceux-ci ont  ainsi le moyen ds comlliercialiser leurs produits vivriers et 
sont donc amenés 2~ étendre l e u r s  cultures ( 3 ) ,  Le revenu de certains de 

(1) Doncées personnelles 
(2)  Les essais d'introduction de riz Gans l'alimentstion y sont restés 
infructueux jusyu'à ce jour. 
(3)  L'introduction d e s  cultures mara?.chkres n'est pratiquement en belation 
qu'avec l*urbanisation. On peut tout au plus parler de potagers pour le 
ravitaillement européen des entreprises dc brousse. 

--------------------___11_______1_______--------------------------------- 
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.' de ces produits dchoit aux femmes qui leur font subir le traitement Léces- 
ssire à leur consommation e t  les rcvcnnent elles-m&nes (1) ; la situation 
des femmes change, elles s'habillent ,c'est-h-dire quI6lles sortent de lt6ta'c 
de quasi nudité; elles achbtent 'a la factoreris divers ustensils de cuisi- 
ne; quelques-unes investissent leur c~pital dans un petit coimerce; elles 
acquièrent ainsi u m  certaine inGcpendmco vis-à-vis de luus maric Dans les 
régions oÙ crort l'dlaeis les hommes tirent d'habitude un substantiel 

- revenu de 1. vcnBe du vin de palme aux salariés, qui n'ont, en brousse7 
que ce moyen de s f  alcooliser. Quzlc,ues en-i;re*;iriscs rétribuent des chasseurs 
plus ou moins régulibreinent afin de disposer de viande h distribuer h leurs 

rec-bement la viande aux autochtones qui exigent cles prix prohibitifs eu 
égard S leur pouvois. d'achat. (II) 

- travailleurs. La plupart de ceux-ci ne peuvent en effet guère acheter di- 

Lfartisaqat 'a 1'Qchzlla Cu village tire rarement un bénéfice quel- 
conque de l :~  proximité dtune entreprise (%). Od peut même dire d'unc maniè- 
re gQn8rs le  que "Les traditions artisanales dans les pays sous-développés 
( sont ) brusquement réduites c,u ndrtnt par  1'4quipemenf industriel (v) O 

Un bon exemple en est donné par 1 . : ~  fabrication de l'huile de palme en pays 
hdiouksou (C6te d'Ivoire), Avant ltins%rllation d'une huilerie moderne 
d'une capacité de 4000 to1# la transformation des produits, oxtraction de 
Irhuile, concassage des ;x.,lmistes et fabrication du savont prenait sens 
dau-be aux feinmes adultes une !Jroportion (le l e u r  temps supérieure à SO%, 
De p lus  elle occupait une yart s2pa6ciable du temps des  jr?uncs 
lards. Désormais on deinande simplement i quelques-unes d'entr2 elles, les 
femmes des grimpeurs ,  un travail ; , lua court, le transport des rbgimes jus- 
que s u r  les pistes des collectes;,. Elles n'ont plus I e  revenu piownant 
de IC, ven%(> d e s  palmistes et n e  reçoivent, plus le pourcentage d'huile qui 
leur revenait de droit. D'autre part elles ntont plus la période de vie 
collective que représentait la vie au campement (,)-....oÙ elles dépensaient 
peu gr&e aux vivres, volailles e t  gibier qui y Qtaient rassem't?lks?(4) 
La créetion de l'usine a bsuleversé l'éyuilibre des revenus de l'homme et 
de la femme, ce qui e s t  particulièrement grsve dans cette société matrili- 
néaire o21 la femme est' 11tr8s Bpre 'a sauvegarder son ind6pendsnce Qconomi- 
que".. Si "le premier problème (celui des revenus) Teut se résoudre par- 
tiellement par une adaptation des règles coutumièresn il n'en est pas de 
meme du second, celui de l'emploi. 

des vieil- 

L'introduction de moyens mécaniques dans le traitement ou la trsns- 
formation de produits agricoles n*a pas eu partout les medies incidences 
que dans la société kdioukrou. En g é n é r a l  li3s femmes ont bien accueilli 
les inachines qui les soulag'eaient d'une opération pénible et non rémunéra- 
trice, que c e  soit pour le battage du paddy au Soudan ou l e  décorticage du 
mars au Dahomey,-Le conservafisme qui leur e s t  attribué n'es% pas auss i  

(1) Par exemple les bg-bons de manioc et 1'Ziuile de palme. 
( 2 )  Ea pays équatorial il est à signaler 1s fzbrication de tuiles dc bam- 
bou pour recouvrir les cases des camps &e manoeuvres 
( 3 )  Crest là que vivait la moitié de l'année et durant la semaine fou% un 
groupe de grimpeurs avec femmes et enfants, 

--------------------_c__________________---------------------------------- 

(4 )  (v) p. 34, 2.43. I 
1 
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- é$roi% qu'une obse rva t ion  o u p e r f i c i e l l e  p o u r r a i t  l e  f a i r e  c r o i r e .  Les fem- 

mes peuvent eccepter  comme l e s  homines l e s  chcngements techniques  l o r s -  
q u ' e l l e s  s e  rendent  compte de l e u r s  svtzntazes,  Dans l e  m i l i e u  r u r a l  a f r i -  
c a i n  l e  progrès  m a t é r i e l  qu i  ne s'sccompagne pas Ge bouleversement dans la 
v i e  t r a d i t i o n n e l l e  ne s e  h e u r t e  pas à une oppos i t ion  p l u s  v ive  qu 'en un 
a u t r e  mi l ieu .  E t  ce"cte oppos i t i on  ne se  menifeste  vraiment  ,comme a i l l e u r s ,  
que l o r s q s e  dss i n t é r ê k s  s o n t  lésés. - 

L ' a r t i s a n s %  r u r a l  a bemuoup:. p lus  s o u f f e r t  du commerce europben que 
i l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  puisque presque t o u s  l e s  p r o d u i t s  manufacturés  s o n t  

importés  dans 12s t e r r i t o i r e s  f r a n ç a i s  d ' k f r i q c e .  CependaiiC l e s  cits son% 
p a r f o i s  complexesr Par  exemple l e s  t e x t i l e s  f ab r iqués  i n d u s t r i e l l e m e n t  
h o r s  de l ' k i r i q u e  , e t  même erz h f r i q u e  ( 3 3  une f a i b l e  mesure? o n t  considéra-  
blement r6dui-b l e  t i s s a g e  a r t i sana l  mais ce lu i - c i  a pu s u b s i s t e r  en u t i l i -  
san% l e s  f i l é s  f a b r i q u é s  i n d u s t r i e l l e m e n t ,  

Parmi l e s  i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s  ayant  un c a r a c t è r e  a r t i s a n a l  l ' o r -  
p a i l l a g e  a sub i  l e s  conséquences d e s  bas  cours  mondiaux i s p o s é s  à ce m é t a l  
e t  l a  produc%ion a beaucoup décru  ces  d e r n i è r e s  niariees (1) 

Les r e l a t i o n s  s e x u e l l e s  en,.@re s a l a r i é s  e t  femmes du m i l i e u  r u r a l  ne 
s o n t  en géné ra l  que passagères. Bien des  t r a v a i l 2 e u r s  res-ben'c cc5l iba ta i res  
j u squ 'k  25 t:ns e t S . a u  d e l à  $auLe de pouvoir  s e  cons-bituer une d o t ,  Aussi 

' In p r o s t i t u t i o n  e s t - e l l e  f l o r i s s a n t e ;  c ' e s t  une source de rsvenus pour 
c e r t a i n s  cutochtones au p o i n t  qu 'au Idoyen Congo une e n i r e p i s e  a i %  c r u  
devo i r  i n t e r v e n i r  p o w  que c é l i b a t e i r e s  113 s o i e n t  pas  t r o p  e x p l o i t 4 s  
p r  l e s  gens m a r i k s  ( 2 ) ,  La proximité  d 'un camp d e  L r a v a i l i a u r s  p e r t u r b e  
donc p a r f o i s  lo v i e  s e x u e l l e  normale des  v i l l a g e s  a v o i s i n a n t s .  Ce n ' e s t  
pas v r a i  de t o u s  l e s  g r o u p e s  e thniques .  Il. seinble que dans CerLGiiiCs 
r ég ions  m a t r i l i n 6 a i r o s  du type  bantou c a n t r a l  l a  v i e  conjugale  s o i t  g l u s  
s-Lric-te que chez c e r t a i n s  groupes p n t r i l i n E n i r e s  5 1' environncmeilt ixdus- 
tri21 ne chsn;o r i e n  au comportement à c e t  Qgard. On peu t  a i i i s i  d i f f é r e n -  
c i c r  l o s  Bakongo m n t r i l i n é a i r e s  e t  l e s  Bakota patr i l i ize ' rz i res  d'B.E.FF. 
mérid iona le  : ceux-ci inènelit uiie vie .  s e x u c l i e  net tement  pltis l i b r e  que 

(I) Povr 1'Qtud.e dc l ' o r p n i l l a g e ,  v o i r  Balandier ,  G. L ' o r  &e 1.:" Guinée 
P rança i se  Présence A f r i c a i n e  n04. 
(2 )  En f a i s a n t  apposer un ?,vis C ' i n t e r d i c t i o n ,  SOGS <:aine dtamende, de 
-E e I 1 e s 1: c li?,% i o n s  B exu e Z 1. e s o 

.---. I--------- -....---.------=,.------ 
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ceux-là. Les incidences démographiques de ces relations sexuelles sont en 
général minimes mais il est évident quc les femines qui s f y  livrent ne con- 
tribuent guère à le perpétuation de l'espèce. D a m  l e s  capps la p l u p a r t  
des  travailleurs dlun certain age sont polygames : c'est le s e u l  moyen 
qu'ils aient eu d'investir leur argent, Aussi dans les villages 06. ces 
travzilleurs p r  anent des  femmes, qui ne sont pas nécessairement leur vil- 
lage dr origine~tr~ditionnel des mariages se trouve détourné au Qrbfit de 
ces preneurs qui accaparent plus de femines que ne l'aurait justifié leur 
gosition sociale s'ils avaient conservd leur ancien genre de vie (II) 

& l e  circuit + 
+ - t :  

Le milieu rural bénéficie des r é a l i s a t i o n s  sociales des entreprises 
de broysse ; celles-ci créent presque toujours un dispensais2 auquel ont 
accits les villagesis environnants, et une école que fréquentent les enfants  
de ceux-ci dans la mesure des disponibilitQs. Dlune manière plus g6îidrale 
l'irlfras-bructure que toute industrie est obligée de  créer en milieu sural 
profite au paysans e% non seulemznt les conditions sanitaires e t  scolaires 
sont améliorées mais l'isolement d o s  villages es% rompu par l'ouverture des 
voies de comrmnication vers les centres urbains. 

Les -beryes s u r  lesquelles s 'instinlle une entreprise apgsrtiemaent en 
général coutumièrenent ?L un groupe ethnique, ce sont des biens claniques. 
Le permis dqexploitation délivré à une entreprise préoccupe f o r t  peu les 
inthAs& qui accep-lient passivement 1 + installation étrangGre( 
leur collaboration active le chef d'entreprise doit user de son ascendant 
personnel - ou de procédés magiques - C'est ainsi que la forêtp qui fait 
peu & peu place aux planta-bions dlélaeis de l'Institut de Recherches SUT 
les huiles et oléagineux 8. Sibiti (Moye-n C o n g o ) ,  était considérée comm 
inviolable par les autochtones Bayaka & cause de sa proximité de l'ancien 
village du chef de cette tribu. Le directeur de la station leva cet inter- 
dit au COUTS d'un relevé qui l'orienta sur un acajou sacré, ce qui lui 
conféra le droit de dGfricher, c'est-à-dire qu'il put dès l o r s  avoir de 
la ïnain d'oeuvre (II b )  

%'i' 

(I) Ils ne rgagissent même pas lorsque des femmes de trnvailleurs font 
des cultures sur leurs terrest 
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4 - Le paysan africain ne participe B. l'industrialisation que s'il y voit 
son int&$t dans ltimn6diat, Lorsque le service de l'agriculture de 1'AEP 
voulut développer la production de l'huile dans le district de S,ibi%i au 
ïdoyen Congo il com.ienga par créer des planlations familiales d' éheis au- 
p rè s  d'un certain nombre de villages; on put .:'rire défricher e't planter 
assez  facilement à l'aide de primes mais qu~nd il slagit d'entretenir rien 
ne fut fait e'6 beaucoup de palmiers moururent é-bouffés. I1 fallut se ré-  
soudre & payer les propriétaires pendant quelques années pour qu'ils con- 
sentent à travailler sur c e  qu'on leur avait dit &tre leurs propres plan- 
tations (II b ) .  Lorsque le stade de la cueillette fut atteint ils alimen- 

- tèrent convenablement l'huilerie qui venait d'$tre construite. Ainsi meme 
dans ce cas 06 il n'y avsit pratiquement pas concurrence dtautx-es cultures 
industrielles et oÙ par conséquent les ressources monétaires é-baient t r è s  
limitées il fut,diffficile d'élover le niveau de vie du paysan. D'une ma- 
nière plus générale l'Africain se méfie de toute initiative administrative 
lorsqu'elle est à langue échéance et se soucie peu d'acquérir dans un ave- 
nir non inmédiat des biens à, transmettre à ses enfants. Le clan llincite 
'a regarder vers le passé plus que v e r s  l'avenir. On ne peut le faire 
changer de perspective qu'avec du temps et de 1s patience. 

- 

"Les huileries du Plan (I) équipent les palmeraies naturelles appar- 
tenant aux producteurs autochtones ( 2 ) ;  elles son% entièremenl assujetties 
à l'apport volontaire des producteurs. Leur fonctiomìenent s'apparente c3L 
celui des coopératives vimicoles du Sud de France. Elles impliquent donc 
une modification grofode de l'économie familiale des populations intéres- 
séss par le palmier 8. huile et une adaptation 'a une forme de vie p l u s  mo- 
derne @ fl 

L'_effort d'éducation des populations a donné des résultsts parfois 
remarquables et la production des huileries de palme du Plan est en pro-  
gression constante; clle a augment6 de 607; de 1955 b 1956. Au Dahomey no- 
tamment ont été vaincues les réticencm de la population, décrites ainsi en 
1954 ( 3 )  : "L!installation des huileries industrielles dans la palmeraie 
a ouvert de nouveaux débouchés aux producteurs de régime de pclnies. La 
meilleure mesure que ï?on puisse prendre des rémtions de la population 'a 
l'industrialisetion est donnée par la r6partition actuelle de courants de 
vente... les deux tiers d e s  producteurs ont actuellemcnt choisi de conti- 
nuer à vendre aux femmes et aux commerçants. Ce, s o n t  principslement les 

(1) Communication de M. Sournies, directeur de l'huilerie de palme de 
Dabou (Côte dlIvoire). Le Plan est celtri permeJcJcant la répartition des 
crédits du PIDES (fonds d'investissement et de développement économique 
e t  social) 
( 2 )  En relation avec ces huileries on% été créés dans certcruins territoires 
par le servico de l'agriculture des servicos &e rénovation de la palmeraie, 
(3 )  (VI) annexe LI p. 61-62-63. 

------e---------s---_______LC_I_________--------------------------~------- 
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p e t i t s  p r o d u c t e u r s o e c  il est vraisem b l a b l e  que l e  pourcentage de l a  produc- 
t i o n  r é se rvée  k l ' u s i n e  ne dépasse pas 25 'a 30% de l a  r é c o l t e  co imcrc i a l i s6e .  
Les  avantages invoqués pa r  ceux q u i  r e s t e n t  a t t a c h é s  EU système t r a d i t i o n -  
n e l  de ven te  (1)  ne l e u r  p a r a i s s e n t  pas compensés l e s  avantages de p r i x  
l o r s  des  ven te s  B l t u s i n e i t b  iviais Loutss  l e s  h u i l e r i e s  n ' o n t  pas encore 
a t t e i n t  l e u r  capaci%é de product ion   CR^ t o u s  l e s  groupes et lmiqucs ne s e  
sont pas a c q u i t t é s  4galement t i e  l e u r  f o n c t i o n  d%p"o;-ls ioniîemeot. En p a r t i -  

- c u l i e r  l e s  Ac?iouE;rou de l a  subdiv is f3n  de Dabou, en C6te  d ' I v o i r e ,  n ' o n t  
pas r é a g i  comxe il éLai% prévu aux s o l ; i c i t z t i o n s  de l ' i n d u s t r i e .  
son de"nrra,ge en Novembre 1950 l ' e x p l o i t a t i o n  de c e t t e  u s ine  a en e f f e t  - connu de nombreuses v i c i s s i t u d e s , "  Comme cause rminc ipa le  on peu t  men- 
t i o n n e r  : ( 2 )  

le/ La d é s a f f e c t i o n  $ e s  Ad-ioukrou pour lesquels l e  palmier  n'est pas 
consirl.$ré coilime une vdri'ijable product ion  mais t r a i t 6  en économie de c u e i l -  
1e-b.B;e au sens très e x t e n s i f  du ter.:ic. 11s son% s o l l i c i t é s  p a r d h x  produc- 
t i o n s  p l u s  l u c r a t i v e s  : l e  cacao e t  l e  café .  

20/ ~a régime f o n c i e r  coutumier Cie l a  palnieraie don t  l ' u s u f r u i t  e s t  
r é se rvé  aux chefs  a u  l i g i i Q e s  msternelles (3) ;  l e s  jeunes  accordent  l e u r  
p ré fé rence  au cacao et au e s f é  q u ' l - s  essaien-k, dc t r a i t e r  en product ion  
i n d u s t r i e l l e  b i e n  que c e s  cil- l tures s o i e n t  des  bieins ¿le l a  familLe mater- 
n e l l e  et ne r é c o l t e n t  l e s  palmiers  que contrain'cs et fo rcés .  P e n d m t  l a  
grande sa i son  dc >a c u e i l l e t t e  ( l e r  semestrrc),  qu i  correspond i la p l u s  
f o r t e  ;Jroduct ion ctu palmier  à h u i l e ,  la palmeraie  cs-t  a i n s i  t r a i t é e  en 
c o l l e c t i f  au bén6fice des  chefs  de l i g n é e  m a t e r n e l l e s  m i s  il n ' o n t  p l u s  
suï- l e s  jeunes la même a u t o r i t é  q u ' a u t r e f o i s  e t  l a  palmier  tend  à 8 t r e  
d é l a i s s é  (4)  

3Q/ L a  r é s i s t a n c e  d e s  femmes due à l a  r u i n e  de 1.~31~~ indfis t r ie  art isa- 
3 ~ ~ ~ 3  comme nous 1 1  avons montré mit4ric::-emonti e 

Cependant l'usine dépasse mainten;lnt l a  moi-tié de S B  c t ; sac i té  de pro- 

e-t, du cacao d 'une p a r t  ct c e l u i  de  L ' h u i l e  de palme d ' o u t r e  part q u i  Ffé ïiioins 
d u c t i o n  c m  il s ' é t a b l i t  ac tue l lement  un r appor t  e n t r e  l e s  cours  du 

dgfavorabls  h ce d e r n i e r  p r o d u i t ,  3-5 une palmeraie  coopéra t ive  c r é é e  y z r  
l e  s e r v i c e  de l t a g r i c u l t u r e  augixentera e t  s é g u l a r i s e r z  l lapprovis ionnement .  

(1) Les r a i s o n s  donnéss son-t, e s sen t i e l l emen t  l a  n é c e s s i t 6  de IS f a b r i c a -  
Lion pour la, consommation doinestique e t  la p o s s i b i l i t é  d ' o b t e n t i o n  d'avc7,nces. 
"La f a i b l e s s e  des  revenus. .  e n t r a i n e  l ' ende t tement  des  c u l t i v c t e u r s  s t  l a  
mise en  .;%ge Ce s e s  -Lcrres..V (il y a, de p l u s )  i n s t a b i l i t é  de l a  p r o p r i é t é  
f o n c i è r e S F f  (VI) r a p p o r t  ;dn6ral  T~ 2 
(2 )  D'après  la communication de M. Sournies e t  (Y) 
( 3 )  11 e x i s t e  aussi d e s  palmeraies  p n t e s n c l l c s  et c e r t a i n s  v i l ; sges  o n t  
t ransformé Pes palmercies  en palmeraie  c o l l e c t i v e  Czu v i l l a g e ,  i n a l i é n a -  
b l e .  
(4) Durant l e  20 t r i m e s t r e  I 'exploi- i ja t ion e s t  Ezbscc?on,:ée aux g r i m p ~ r s .  
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Comme l a  c u e i l l e t t e  ne dure  que IA?, m o i t i é  de l a  sema ine , l e s  hommes 

d i sposen t  du r e s t e  du temps pour des  c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  l a  venttc 
des  régimes 2~ l ' u s i n e  l e u r  e s t  donc avantageuse.  Seu le s  Les femmes s o n t  
TrustrBes e t  l e u r  r é s i s t a n c e  pèse encore SUT 1 1  approvisionnement de l f u s i n e .  
Le f a i t  que l e  système de ga ren té  s o i t  m a t r i l i n é a i r e  ne Germet pas  de remé- 
d i e r  Pacilei-nent à un boulcvcrsement de la coutume de c e t t e  s o r t e : "  l a  ven te  
d i r e c t e  des  régimes de pali-.~c à l ' u s i n e ,  en supprimant une a c t i v i t é  qrtisa- 
n a l e  q u i  a s s u r a i t  l e  p l e i n  cmgloi h des Pemnes de t o u t  Bge e t  de tou'ce 
s i t u a t i o n ,  c r ée  un dés6qu i l ib re  q u i  ; ,ourxait  e t r e  c o r r i g é  dans l a  mesure o Ù  

' s e  p r é s e n t e r a i t  une a c t i v i t é  q u i ,  d 'une p a r t ,  s o i t  égalemen% ou p l u s  rému- 
- néra,%rice e t  d " a u t r e  p a r t  a s su re  l e  p l e i n  emploi,  L ' i n t d r 8 t  s e  confond 

i c i  cLvc?c c e l u i  de la. mise en v a l e u r  de l a  rég ion ,  O n  m e s u r e d k i  l ' i n j u s t i c e  
c p i c m i s t e  8. a t t r i b u e r  B la paresse des popula t ions  des  ro 'sat ions q u i  s o n t  
dues au con-braire à l a  defense l é g i t i m e  du d r o i t  du t r a v a i l  (I)". 

Les $Irad i t ions  d e  l a  s o c i 6 t 6  Adioukrou, où l a  palmeraie  occupe une 
p l ace  p r i v i l é g i é e ,  l'emp8chcIi-b de l 'abandonner  pour l e  c a f é  e t  le cacao. 
Comme '!la c a p a c i t é  g lobable  de t r a v a i l  semble i n s u f f i s a n t e  pendant l e s  
pé r iodes  de po in te . .  ., de p l u s  en p l u s  fréquemment l e s  p l a n t e u r s  de c a f é  o% 
de CO.CGO emploient  saisonnièremant  des  mc:.noeuvres, venant  du Nord opour l e  
défrichemen-b ' e t  1' e n t r e t i e n  des  p l a n t a t i o n s  ,(! ( I )  

Les e n t r e p r i s e s  di?, brousse s e r v e n t  au m i l i e u  r u r a l  de r e l a i s  v e r s  l e s  
centres .  u rba ins .  Leur in f luence  s f  étend &'abord  1-ocilement mu;is e l l e  ?,,c?u% 
stexerccx" saz d f a u t r e s  t e r r i t o i r e s  que c e l u i  où e l l e s  s e  t rouven t  e t  la 
majeure p a r t i e  de l a  main d 'oeuvre peut  $ t r e  e t r angè re  au pays. (?*est  l e  
cas là  oïl il y a peu de popula t ion  e t  a u s s i  lo rsque  l e s  popula t ions  r u r a l e s  
peuven-b se  l i v r e r  à d e s  c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  r i c h e s ,  t e l l e s  que le c a f é  
e t  l e  cacao. Au Moyen Congo une e x p l b i t a t i o n  jumelée a u r i f è r e  e t  P o r e s t i è -  
r e  du Nayombe n ' a  pu a v o i r  s u r  p lace  que l a  m o i t i é  (envi ron  300)  de s e s  
t r c v a i l l e u r s  - dont 100 seulement s o n t  d ' a i l l e u r s  des  autochtones,  l e s  
au t r e s  des  Q t r a n g e r s  r é s i d a n t  dans l e  pays - e t  e l l e  s e r t  d*d tape ,  v e r s  
Zoin te  Noire s u r t o u t ,  aux popula t ions  r u r a l e s  de p l u s i e u r s  d i s t r i c t s  du 
Moyen Congo e t  du Gabon (IIa), En basse C ô t e  dtIvoiye une conse rve r i e  
d 'ananas n l a  parmi sa main d 'oeuvre (600 environ)  que 13% d l o r i g i n n i r c s  de 
l a  r ég ion  e t  r e c r u t e  en Haute v o l t a  (79%). L'a-t,-i,raction d e s  c e n t r e s  u r b a i n s  
e% en p a r t i c u l i e r  d 'Abidjan,  e s t  d ' a i l l e u r s  t e l l e  auprès  des  VoltaYques quc 
c e t t e  e n t r e p r i s e  e s t  ob l igée  d 'envoyer  des  chefs  d ' é q u i p e  dans l e u r s  pays 
pour persuader  l e s  gens de v e n i r  t r a v a i l l e r  avec eux ( I V ) .  Cependant cer-  
Gaines f r a c t i o n s  de groupes e thniques  s o n t  r e s t é e s  t e r r i e n n e s  e t  s i  e l l e s  
donnent des  t r a v a i l l e u r s  aux e n t r e p r i s e s  ceux-ci n ' o n t  pas d ' a u t r e  ambi t ion  
que l a  cond i t ion  de  s a l a r i é  en m i l i e u  r u r a l .  C ' e s t  l e  cas  des Banzabi em- 
ployés pa r  une mine d ' o r  ?à, l a  f r o n t i è r e  du Moyen Congo e t  du Gabon ( I I c )  
--------------------_________I__________------------------------------------ 
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~ Les entreprises de brousse peuvent donc avoir une influence à, dis- 

tance sur le milieu rural. D'une manière 21us générale ltinstitution qu'est 
l e  salariat a des répercussions sur le milieu rural. Certaines sont d'ordre 
socio-économique. Les  salxiés envoient des fonds en leur pays d'origine, 
Le cas le plus typique e s t  celui des Mossi de H::ute Volta : c e  groupe de 
près de 2 millions d'individus est partiellement entretenu SUT place par 
quelques centaines de milliers de travailleurs migrants des planteutions et 
-des entreprises de Gold Coast et de CSte dtIvoire. Les  travailleurs urbains 
de certains groupes ethniques tendent à réadapter leurs liens sociaux i Leur 
nouvelle vie e t  diminuent ou cessent l e s  eïxvois de Îonds en brousse. S'il 

intensification de l'exode rural. 
-n'y a pas alors de diveloppement rural compensateur la conséquence en est une 

On note d'autre part un affaiblissement dans le processus d'iizt6gr.a- 
t i o n  dans l e  groupe, l'a oil la société est en changement comae c'est IC. cas 
partout sous l'influence de Ia colonisation européenne, Un exemple en est 
donné par Id. Mercier chez les Somba du Noed Dahomey oÙ les institutions sont 
en d6cadence : les jeunes g e m  ont tendance à considérer quc le passage gar 
la condition de travailleur migrant est une forne d'initiation h la virilité(1) 

Enfin les conséquences démographiques de llindustriFAlisation sur le 
milieu rural sont difficile 'a différencier de celles de l'urbanisation qui 
s e  traduisent par des changements dans le sex-ratio, la répartition des ages: 
proportion élevée de moins de 20 ans e t  de femmes. 

La modernisation agricole zu sens strict consisle en lTintroducLion 
de nouvelles techniques d'exploitation du sol, Cependanf la production ru- 
rale s'est surtout développée selon l e s  techniques traditionnelles, aux- 
quelles ont été apportées éventuellement des améliorations, et les consé- 
quences économiques et sociales SUI" le paysanat de l'extension des cultures 
vivrières et industrielles ont Qté beaucoup plus importan-bes que les quel- 
ques expériences de mécanisation des cul-bures. Celles-ci nren sont pas moins 
inslructives, Elles senblcnt montrer que le cultivateur africain n'est pas 
encore à meme de profiter utilement ZLe -bous les avantnges incontestables 
que cette technique peut apporter. I1 i?e saurait être qusstion de répéter 

(1) iQercier P, L'affaiblissement d.es processus d'intkgration dans des 
socigtés en changementd Bulletin de l~I?J.l~N Tome INI,  série B NQ 1-2 Janvier 
2954. 

I' 
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i c i  t o u t e s  l e s  cons idé ra t ions  s u r   EL mécanisat ion dcs  c u l t u r e s  q u i  on% 
d é j à  é t é  p ré sen tées  a i l l e u r s  (VII) . Nous nous l i m i t e r o n s  aux inc idcnees  
s o c i a l e s  g u f a  occas,ionnée l ' i n % r o L u c t i o n  de 13 machine a g r i c o l e  dans le 
m i l i e u  r u r a l .  Rappelons seulefilent yac, dans quul~ues-uns  des  pays d i t s  
t rop icaux  s e c s  de I ' i n t e r i e u r  du con t iucn -ba f s i ca in  l a  motocul ture  e s t  l e  
moyen l e  g lus  e f f i c a c e  q,ue p u i s s e  a v o i r  l e  c u l t i v a t e u r  a f r i c a i n  pour so r -  
t i r  de sa cond i t ion  p r b c a i r e ,  E l l e  l u i  permet en e f f e t ,  pendant l a  c o u r t e  
pé r iode  dc c u l t u r e  q u i  l u i , c s t  imposée p a r  l e  c l ima t ,  de m u l t i p l i e r  l e s  
s u r f a c e s  c u l t i v é e s .  Lorsque Is., c u l t u r e  i r r i g u é e ,  q u i  g u l t i p l i e  l a  produc- 
t i o n  pour une m&me s u r f a c e ,  e s t  p o s s i b l e ,  l a  mécanisat ion a g r i c o l e  cs'tr 
moins u t i l e .  Copi idant  ces  t-kTf5rmations s o n t  t r o p  génLrales  ~ 3 t  t r o p  théo- 
r i q u e s  pour n 'avoir pns é t é  c o n f r c d i t e s  ou nuancQcs par l e s  f a i t s ,  c ' e s t -  
à-dire  1,:s r é a c t i o n s  du m i l i e u  hu!.;ain m x  changements techniques.  

- 

Le  Bloc Expérimental  de l * b r a c h i d e  - appelé  maintennnt  Sec teu r  
Expérimental  de Uodcrn isa t ion  Agricole  de K a f l r i n e  - e s t  une e n t r e p r i s e  
de motocul ture  c réée  au Sénégal  en 1947, q u i  comprend envi ron  3000ha ex- 
ploi-bés en a s s o c i a t i o n  avec 1700 colons ( I ) ,  I1 f u t  If m i s  l taccen-b,  d è s  
Le d é p a r t ,  s u r  I l i n t é r ê t  s o c i a l  aes nouveLles donnéss techniques ;  l ' i d é e  
de base é t a i t  ( c e l l e )  d 'une p a r t i c i p a t i o n  'Grès Q t r o i t e  du c u l t i v a t e u r  séné- 
g a l a i s  'a l a  modernisat ion de s o n  a g r i c u l t u r e  .,. I1 fu% f a i t  appel  en pre-  
mier  l i e u  à un groupement r e l i g i e u x  p a r t i c u l i e r  dont  l a  morcble ava i t  un 
c a r a c t è r e  économique c e r t a i n  Les Mourides (2 ) ,  I1 s ' a g i s s a i t  de t t l i m i t e r  
l e s  a c t i o n s  d e s t r u c t i v e s  de ce groupement e t  de l e  s t a b i l i s e r  à l ' i n t é r i e u r  
d 'une o r g a n i s a t i o n  technique  contr61éetf ,  On p e n s a i t  a u s s i  r l f a c i l i t e r  l e  
démarirage d 'une o p é r a t i o n  de v u l g a r i s a t i o n  des  moyens mécaniques de eu l tu -  
r e  grâce aux p o s s i b i l i t é s  f i n a n c i s r e s  que p o u r r a i t  o f f r i r  un groupement 
important ,  e% aux f a c i l i t é s  de r épe rcuss ion  des  i n s t r u c t i o n s  techniques  
que perme-btait l a  s t r i c t e  h i b r a r c h i s a t i o n  de l a  communauté Xais c e  fu% 
un Qchec : l e  système mouridc, de c a r a c t è r e  f é o d a l ,  ne l a i s s a i t  gas suf-  
fisamment de p lace  à l ' i n i t i a t i v e  de l ' i n d i v i d u  e t  'a l l i n t é r e * t  q u ' i l  pou- 
v a i t  prendre s u r  sa p a r t  de r é c o l t e . ,  Cet  obs t ac l e ,  t rouvé  dans une cer- 
t a i n e  s t r u c t u r e  a g r a i r e  coutumière ,  e s t  l o i n  d ' ê t r e  l ' apanage  e x c l u s i f  du 
groupement Mouridea En e f f e t  on est ime qu'une f o r t e  p ropor t ion  de l a  p ro -  
duc-tion d ' a r s c h i d e  du Sén iga l  e s t  comïiiercialisée pa r  un p e t i t  nombre de 
che f s  coutumiers  ou de parvenus r é c e n t s  q u i  f o n t  t r a v a i l l e r  pour ' l eur  comp- 
t e ,  e t  sous l a  s u r v e i l l z n c e  d 'un ' 1  r e p r é s e n t z n t  t t ,  de nombreux t a l i b é s  
navétanes ( 3 )  ou d é b i t e u r s  d i v e r s .  Les t r L v s i l l e u r s  onfi vis-à-vis d 'eux  
des  r a p p o r t s  de c l i e n t s ,  auxquels  s o n t  a s s u r é s  l e s  beso ins  j o u r n a l i e r s  
contre l s u r s  t ravaux cu l tu raux  d f h i v e r n a g e ,  S i  ce système peut  t r o u v e r  un 
é q u i l i b r e  dans ces  l i e n s  coutumiers ,  il ne peut  absolument pas  pe rme t t r e  

(1) Capagne 1956; c e l a  repr6sente  200 f a m i l l e s .  
( 2 )  Dans c e t t e  s e c t e  musulmane,qui coiilprend e s s e n t i e l l e m e n t  des  Wolof, 
l e s  chefs  i n c i t e n t  l e s  f i d è l e s  à 1% c u l t u r e  en prenant  s u r  eux l e s  péchés 
en même temps que l e s  revenus des  r é c o l t e s  (VI) 
( 3 )  T a l i b é  = f i d è l e  - NavBtane : v o i r  p l u s  lo in .  

--------------------__e_________________---------------------------------- 
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* . l ' i n t e r v e n t i o n  d'lune t ro i s i ème  p a r t i e  p r e m n t c  q u i  s e  t rouve  $ t r e ,  pour  

ce qu i  nous concerneg l ' i n t e r v e n t i o n  de l a  machine e t  de t e c h n i c i e n s  dont 
l e  bu t  e s t  de chercher  à organ i se r  l e s  systèines de c u l t u r e . ,  l a  première  * 

réforme h opérer  é t a i t  donc c2e chercher  à i n d u s t r i a l i s e r  l a  r e s p o n s a b i l i -  
t 6  de a i s e  en v a l e u r  du l o t  de c u l t u r e ,  de I n  me-ti'crs à l ' é c h e l o n  fami l ia l1 ' .  
C ' e s t  ce q u i  e s t  en cours  l iepuis 1953. 

" L ' a s s o c i a t i o n  d e  la machine a t  au cul t ivA.teur  ( n ' a  encore cor i s i s té )  

r i é s  e t  de cert , . i ins travcu-x manuels f a i l s  par  l e  cu l t i va to i i r . .  S i  l ' o n  peu t  
cons idé re r  que c a r t a i n s  t raveux lourds do iven t  f a i r e  l ' o b j e t  d 'une  organi-  
s a t i o n  c o l l e c t i v e  ( s e c t i o n  p récu l - tu ra l e )  dlau'cres trevcbux Goivent 8 t r e  la is-  
s é s  B l ' i n i t i a t i v e  i n d i v i d u e l l e . ,  La deuxièmq réforme à opére r  e s t  de me%- 
t r e  à L'éci?eloii f a m i l i a l , .  l e  m a t é r i e l  de Culture ."  (I), Clest ce que l ' o n  
f a i %  par  l ' i ? & t r o d u c t i o n  de 1~'  c u l t u r e  a t t e l é e ,  On envisage e n f i n  de de'cen- 
t r a l i s e r  l e  c r e ' d i l  a g r i c o l e "  pour q u ' i l  pu i s se  é t endre  son a c t i o n  auprès 
du c u l t i v a t e u r  isolé . I l  

- qu 'en  une j u x t a p o s i t i o n  de c e r t a i n s  trcvz,ux mécar,iques f a i t s  par des  sala- 

CependsnP, l e s  problèmes humains s o n t  l o i n  d'e^Plre rdso lus ."  L t Q c u e i l  
de 1s c r é a t i o n  d 'un sLlar ia t  important  l i é  à 1s mécanisa t ion  est 'a é v i t e r ,  
La formation du p,ysan i% l ' u t i l i s a t i o n  c o r r e c t e  des  moyens e t  1ne'"ciodes pro- 
posés e s t  ent ièrement  à f a i r e .  La mise au p o i n t  d ' u n  régime a g r a i r e * a d a p t e '  
e s t  poursu ivre ,  I a  s ' a g i t  l à  b i e n  m o i n s  de toucher  aux t r w 2 i t i o n s  r e s -  
p e c t a b l e s  de la coutume qu'h de f8,ckeuses habi tudes  p r i s e s  dans d e s  temps 
r é c e n t s ,  sous l ' empi re  de l'réconomie de t r a i t e  ( 2 ) " .  C'es t  a i n s i  pue cer-  
t a i n s  colons ont  tendance à r e c o u r i r  'z des  t r a v a i l l e u r s  s a l a r i é s  ou cZes 
navbkmies ( 3 ) ,  t a n d i s  que d ' a u t r e s  ne s o n t  que des"c1 ien t s "  d ' un  chef  cou- 
tumier .  D 'au t re  p a r t  il n ' a  pas  e t é  p o s s i b l e  de f a i r e  payer l e s  redevences 
correspondant  r ée l l smen t  au coût  d e s  t ravaux,  parce que l ' i n f r a s t r u c t u r e  
e s t  encore t r o p  lourde  par rapporti aux s u r f a c e s  c u l t i v é e s  e t  parce  quo l e s  
colons ne son t  pas p répa rés  psychologiquellient 'a des  dépenses  absolues  q u i  
n'ont qu'une v a l e u r  r e l a t i v e .  

Les s t r u c t u r e s  s o c i a l e s  ne s o n t  pas adaptab les  d i rcc temenl ,  q u e l l e s  
I q u ' e l l e s  s o i e n t ,  h un t r a v a i l  de type i n d u s t r i a l i s é ,  Une t h é o c r a t i e  comae 

c e l l e  d e s  inourides n ' a  r i e n  de commun avec une a s s o c i a t i o n  c o l l e c t i v i s t e  
moderne, b i en  q u ' e l l e  en a i t  c e r t a i n e s  apparences.  I1 n ' e s t  pas npn $ l u s  
f a c i l e  aux c u l t i v a t e u r s  a f r i c s i n s  de c o n s t i t u e r  e n t r e  e u x  une coopé ra t ive  
a u s s i  coinplexe que l e  n $ c e s s i % e r s i t  l a  mécaniszt ion i n t 4 g r a l e .  I l s  n'on+ 
d 'une p a r t  pas encore a s s e z  d6gagé Leur persomie de I n  co~nIiiunwt6 Emni l i s l e  
b l a q u e l l e  i l s  appa r t i ennen t  ( V I I ) .  D ' a u t r e  gar t  i l s  n ' accep ten l  d 'assumer 

( I )  (VI I I )  p. 202-203 I I D  
---------------c----_I__________________---------------------------------- 

(2)  (VII I )  p .  210 III, 4 
( 3 )  Voir  p l u s  l o i n  
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' l ibremen% l e s  o b l i g a t i o n s  q u i  d6coulen"c d'une coopéra t ive  que s i  e l l e  

- e s t  gérée  à l e u r  niveau ( I ) ,  

'Auss i  renonce-t-on ac tue l lement ,  dans l e s  e n t r s p r i s e s  de motocul ture  
q u i  ne se préoccupent  pas  uiiiquement de  l a  product ion ,  aux opé ra t ions  m6ca- 
n i s é e s  q u i  ne son t  pas ind i spensab le s  e t  i n t rodu i t -on  l a  c u l t u r e  a t l e l é e ( 2 ) .  
C ' e s t  l& un stade q u i  semble s o u h a i t s b l e  s inon  n é c e s s a i r e  eu 6gmd 'a l a  
m e n t a l i t é  paysanne, Les c u l t i v a t e u r s  a f r i c a i n s  ne. s a u r a i e n t  ê t r e  a s s i m i l é s  
i des  producteurs  nord anéric:.,ins d ' a r a c h i d e ,  de r i z  ou de coton : i l s  ne 
savent  encorG u t i l i s e ï -  l a  machine qu 'avec un encadrement o u  au moins un 

- c o n s e i l l e r  européen e t  la motocul ture  n 'a  pour EUX aucune v a l e u r  éduca'civc 
l o r s q u ' e l l e  exige uiie or2:misafion complexe. I l s  ne s o n t  pas encore  a s sez  
c o o p e r a t i f s  pour accep te r  d e s  cond i t ions  d ' e x p l o i t a t i o n s  économiquemsnt 
s a i n e s  en mdcanisa-bion aTanc6e. Seules  c c r t a i n e s  cxpér iences  à é c h e l l e  r e l a -  
t ivement  r é d u i t e  de mécanisat ion p a r t i e l l e  des  c u l l u r e s ,  a u  s t ade  précul -  
tu raL,  peuven-t &%re cons i aé rées  comme des succès ,  au Soudan e t  en Baute 
Guinée notamniento Les  i n t d r e s s é s  ont  aczepté de grouper  l e u r s  'cerres  e t  de 
l e s  gér'er en coopéra t ive ,  

h l ' o f f i c e  du Niger  I c s  co lons ,  q u i  son t  main-benant 25.000, o n t  é'G6 
i n t r o d u i t s  B une époque oià la c u l t u r e  i r r i g u é e  ne se f a i s a i t  pas mécaniqus- 
ment, Depuis quelques années 1: mécanisat ion des  c u l t u r e s  prend de l ' impor-  
t ance ,  s u r t o u t  dans l e  sec-beur r i z i c o l e  (VII), CependanL l e s  c o l o n s  gont 
r e s t é s  des  f e r m i e r s  q u i  cu l t ive iz t  eux-m&ies Lè s o l ;  l e u r s  revenus l e u r  per- 
m e t t r a i e n t  pourtqnt d'employer uae ïnain d 'oeuvre  s a l a r i é e  comme l e  Ton% l e s  
colons du Gez i r& Scheme clans 1 'E taa t  du Soudan ( I X )  e t  c e r t a i n s  a s s o c i é s  du 
b l o c  de l ' a r a c h i d e ;  s ' i l s  n ' ag i s sena  pas  a i n s i  c ' e s t  avan t  t o u t  p s r c e  
q u ' i l s  proviennent  de groupes ethnic-ucs ( 3 )  oÙ l e  t r a v a i l  des  champs n ' e s t  
gas r é s e r v é  à une c a s t e  i n f é r i e u r e  comme dans l a  v a l l é e  du N i l  n i  -benu en 
aussi p i è t r e  es t ime que Sians l e  Sénégal  Cent ra l .  C f e s - b  o.assi parce q u ' i l s  
envoient  à l e u r  f a m i l l e  du gcys cl 'or igine uni3 somie que l ' o n  a pu éve luer  
à SO$ du revenu en espèce chez  l e s  M o s s i ,  q u i  v iemient  de l a  Ilau-be Vol%a(4).* 

Mais l ' e x p é r i e n c e  menée depuis  p l u s  de 20 ans par .L'Office du Mi.I;eS: 
n ' a  encore aucune v a l e u r  éduca t ive  pour l e s  colcrns q u i  ne jouen t  *?,I:.c~.Is~ 
r ô l e  effectif dans la g e s t i o a  de 1'o:ganisme e t  son t  considdrés  gar l e u r s  
t u t e u r s  comme des  mineurs à per;>étui té .  L e w  é-tat d ' e s p r i t  e s t  c e l u i  de 
gens e n t r é s  provisoirement  dans un nionGc ktrsnger au l e u r  (LX)  . I1 f a u t  
d i r e  à la décharge dea - tuCou~s  q u ' i l s  ne d i s p o z l n t  pas vis-à-vis  de colons 
de moyens de con3rÔle a u s s i  c f T i c a c e s  que vis-à-vis  d &  s a l e r i é s .  

-----.---------------------c------------------------------------- 

(1)  Ce ne semble pas  ê t r e  l e  c a s  d e s  s o c i é t Q s  mutue l i e s  de  procuct ion  ru- 
r a l e ,  c r éées  pour f f  dgmocrat iser  f' l e s  s o c i é t é s  de prévoyance, grouJ;saents 
p a r a a d m i n i s t r a t i f s  d i r i l j e a n t  l e s  produc-teurs a f r i c e i n s .  
( 2 )  11 y a a u s s i  d e s  r a i s o n s  P inaac ib res  à eel>.,  
( 3 )  Une p a r t i 2  de ces  c o l ~ n s  son t  des paléondgri t i<;nes .  
(4)  D 'après  une comiiiunication de M, Hbmnond, anthropologue am4ricain.  



LI exteT-.;ioii d e s  c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  a permis GUIE c u l t i v a t e u r s  
- dlacc6der  h cn c e r t a i n  pouvoir d ; ac iyJ t .  Mais dans les rég ions  e ' loign6es de 

la c S t e  l e  c o û t  du 'cransport e s t  Le1 que l a  product ion a g r i c o l e  stécoule i 
bas  3rix et q u e  Pes p r o d u i t s  manufacturés  sont  vendus à d e s  p r i x  é l evés .  
k Il in-bdris:r de  l l k f r i c , u e  Occidentcle  peu d t  inc lus t r ies  d e  t ransformaLion 
- t r a i t e n t  l e s  ma t i è re s  premières  d '  o r i g i n s  v é g 6 l a l e ,  p o ~ m  des r a i s o n s  d'ap- 
provisionnement ea  carburant  uvnnt  %out  ( I )  e En Afrique Equa to r i a l e  l ' i n -  
dus '6r i s l i sa t ion  e s t  PavoïisQe B 1' int&rie.chr du con t inen t  par l ' é n e r g i e  - hydro&lectrL. ;us  (2 )  I1 exists peu d e  combinats a g r i c o l e s  (3 )  dans l e s  t e r -  
r i t o i r e s  franq::,is ?Lfik.friqu.e, Presq.i;e +,OILS s o n t  s i t u é s  au Moyen Congo (4), 
dans un ;-?ays subéqua-borial  q u i  p e m e t  2 r é c o l t e s  par  an  (II: c ) .  En Afr ique 
occ iden la l e ,  en pays Ge cl imnt  soudanien il e s t  @ o s s i b l e  d l a l t e r a s r  '2 cul- 
turss dont  l'une i r r i g u Q e ,  en s a i s o n  sèche,  Un e s s a i  est en cours  au Niger. 

C U I  biv:t ; .o~:Fs  o ~a ; ? ~ ~ p a r - t ,  s u b i s s e n t  rine loa:;u3 pér iode  i n e c t i v e  (5 )  e Ce po- 
. t e n t i e l  r u - r a l  e s %  acLunLisé en une Lrès  f a i ' b l c  ;iiesur;; &>,XIS des  ind-us-i;ries 
fonc t ionnan t  en rnorte saisoii ( 6 )  o LCS combisiats zugricoles  e x i s t a n t s  o n t  été 
insti"cu6s dans l e  ca&re du. salazir.,% e t  il e n  o u r a i t  d i f f i c i l e m e n l  autretcllcnt 
c m  la techni.luc &u I '  mixed farming ' I  exige u m  o r g a n i s a t i o n  complexe e% 
d e s  coim-aissances que 31a pas encore l e  p;::3$7san atPric;i.in. Aussi nfont-ils 
pas p1u.s d'influence d i r e c i c  sur  l e  m i l i e u  rural. que n ' importe  q u e l l e  inGris- 
-brie de  brou.sser Les ccrbinats i n d u s t r i e l s  ( 7 )  envisagés 1 h  o& 11'6nergic  
kydrodlectr i i juc serait 5, b e s  p r i x  (8)  semblent ¿:evoir c.ntra2ner l e s  mthes 
incid.wnccs q_ue Xes c r é a t i o n s  t i rbaines  sur l e  ~ i i l i o u  r u r a l ,  notam1il.cn-b: 

. - ,  - *  C 7 " .  - . , - c J - 4 - , x , , e  J:-- ..i u...LLL,LGd z.!.:p~css~--b i m e  i n z h l l n t i o n  q , u . ~  n.ei2.sse l e s  moyens des  
7 . L '  

(1) La  Fsbrique de t e x t i l e  cie Bouaké n ' e s t  qu tb  500 Km d ' h b i d j a n .  Le c o t o n  
ds l 'O2fl ;e  du Niger  n f  e s t  t r a n s 8 o r m é , 3 a r t i e l l e m e a t  ,qu''a D~ikar. Les  bu i l e -  
r i e s  e t  ssvomLeries d'si"c,chide e t  k a r i t é  du. Soudan e t  de Ksu%e Volta subs is -  
t e n t  d i f f ic i lem~i i ' c  o 

( 2 )  Zabriques de  L e x t i l c s  d e  Ezngui e'c Bsazaav i l l e ,  'a un po in t  de  r u p t u r e  
de charge,  

( 3 )  On désigne ainsi ac:; en t r ep r i se s  mixtss d'agriculture e% df élevage.  

(4") P l a t e s s  BatékG et v a l l é e  du NIP,~-F ,  

( 5 )  Le cul-bivs-bcur q u i  'sra c$ercher  un emploi de mznoeuvre s a i s o n n i e r  dans 
l e s  industries urbaines en s a i s o n  sèche a de p lus  en p lus  de d i f f i c u l t é s  
i ' G ~ O U V - S ~  du -trai,v+il du fait d e  l a  m 4 c m i s s t i o n  de beaucoup d ' o p é r a t i o n s  
de manulent ion,  
(6)  Exemple g u i l e r i e  d ' a r a c h i d e  de lz vsLl6e du Nia r i  (hioyen Congo) .  
(7) E n t r e p r i s e s  mixtes d t  e x t r a c t i o n  e'ç de t r m s f o r m a t i o n  SUT 2 lace  de l a  
ms-bière première ,  
(8) ICo&ou~é en GlainQe i Kouilou au iiioyei? Gongo o 



A l o r s  que l e s  p l a n t a t i o n s  a ' é l a e i s  ne modifieizt guhre l e  m i l i e u  rural, 
l e s  p l a n t a t i o n s  de c?,€é e+ de cacao sont  u s n o u v e a u t é  pour l e s  Af r i ca ins ($ .  
I1 a p p a r a î t  uneespèce nouvel le  de paysznsp c e l l e  des  p l anLews  : c ' e s t  
su-r tout  carac-bér is t ic lue de Is Côte d ' I v o i r e ,  où l e s  autochtones jouoiz'c 
souvent  l e  r ô l e  d 'employeurs  d 'une main d 'oeuvre s a l a r i é e  r e c r u t é e  p r in -  
c ipalement  chez l e s  Mossi de Haute V o l t a ,  Leur niveau de v i e  s ' e s t  r ap i -  
dement ' é lev6 ,  If On p o u r r a i t  supposer  que c e t  argen'c européen e t  l e s  dé- - penses  q u ' i l  permet serven-b seulement à l ' e u r o p é a n i s a t i o n  de l a  populz- 
t i o n  a f r i c a i n e ,  au p o i n t  de vue m a t é r i e l  e t  'a l a  longue également au p o i n t  
de vue s p i r i t u e l .  Ceci  n ' e s t  pour t an t  que p a r t i e l l e m e n t  v ra i  : en ef2e-b 

d8pensée su ivan t  l e  système t r a d i t i o n n e l  d o s  v a l e u r s ;  c ' e s t  yowrquoi il 
n ' a f f a i b l i t  guère  l ' o r g s n i s a t i o n  s o c i a l e  t r a a i t i o n n e l l e  e t  b i en  au con- 
t r a i r e  cont r ibue  B l a  mxi.ntenir. e t  dans c e r t a i n s  cas  même en perme% l ' ex -  
pansion."  ( 2 ) .  Les popula t ions  de l a  basse  CÔLe d ' I v o i r e  "montrent 'a l a  
f o i s  une d é s a f f e c t i o n  pour l e u r s  a c t i v i t é s  t r a d i t i o n n e l l e s  e-b une incn-;:c;- 
c i t é  dtadtzption i d ' a u t r e s  a c t i v i t d s  11 ( 3 )  h p a r t  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  
éven tue l l e  aux a f 2 s i r e s  l o c a l e s ,  B l 'exep-bion t o u t e f o i s  des  LLctioukrou 
comine nous l ' a v o n s  vuo  i cause du r ô l e  économique impor tan t  que j ouen t  
l e s  c l a s s e s  d ' & e  e t  de l ' e f facement  r e l a t i f  de l a  fomi> le  d i n s  l a  v i e  
c o l l e c t i v e  du v i l l a g e  ( I  (9). Dans ce-ü-ce socié16 o n  c o n s i a t e  chez l e s  
jeunes  surtout un I t  renforcement  de l ' e s p r i t  c o l l e c t i f "  q u i  " se  t r a d u i t . ,  
p a r  l a  c o n s t i t u t i o n  de groupes d ' i n d i v i d u s  s ' a s s o c i e n t  dans un bu t  d'essor 
économique* La c r é a t i o n  de  nouvel les  p l a n t a t i o n s ,  l ' a c h a t  d 'un  m o t o -  
décor t iqneur  de c a f é ,  l a  r e p r i s e  de l l e x p l o i t a t i o n  des  pelmeraies  fami- 
l i a l e s  abandonnées s o n t  r é a l i s é e s  par ces  s o r t e s  de coopéra t ives  avant 
l a  l e t + r e " ,  

' l a  p lus  g r o s s e  p a r t i e  de 1'argen.i; gz>gné gar l c s  g r o d u i t s  i n d u s t r i e l s  es% 

L ' i n t r o d u c t i o n  de sa la r ies  dans l e  in i i ieu  r u r a l  n ' a  pu s e  f a i r e  à 
grande Q c h e l l e  que pour d e s  c u l t u r e s  a r b u s t i v e s  r i c h e s ,  Pour l e s  a i d e r  'a 
c u l t i v e r  1 ' a r s c h í d e . l e s  c u l t i v a l c u r s  du Sénégal o n t  r ecour s  à des  tra- 
v a i l l e u r s  migran-bs venus du Soudan ou de Guinée pour une campagne e t  ap- 
p e l é s  dos havétanes.  Ce ne son% pas des  s a l s r i é s .  I l s  d i s p o s e n t  d 'un 
chsmp e t  b é n é f i c i e n t  de sa r é c o l t e  en échange de l e u r  t r a v a i l ,  Le nombre 
d e  ces  nav-étanes peu t  s ' é l e v e r  3 50,000 ( 5 ) .  

4 
4-4- 

Cer ta ines  popule t ioxs  rurales v i v e n t  en par-bie,  ou presque Lo ta l e -  
ment, de l ' é l e v a g e  ou de  l a  pêche, Le  modernisaLion de ces  a c t i v i t é s  
s'est heur t ée  b, de grandes d i f f i c u l t é s .  E 2  c e  q u i  concerne l ' é l e v a g e  
p r a t i q l é  presque exclusivement  par l e s  Peuls  i l s  u * e a t  guère p o s s i b l e  de 
leur f a i r e  comprendre rapiderilent p a r  s imple pe r suas ion  l t intére^-b de l a  

(1) Les bsnsne ra i e s  produisant  pour l'expor-ìa'cion a u s s i .  
( 2 )  X, deuxième p a r t i e ,  c h a p i t r e  3 .  ( 3 )  (-Y) p e  47 13-5, (4) (VI p.1591.4%* 
( 5 )  I1 es% rzussi f a i t  a-J-gel  à des  t r n v s i i l e u r s  des  r ég ions  proches $ o u r  
une opérs-bion. 
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- commercialisation de leurs gzoiiuits. La peche artisanale 8% été moSernis8e 

par Lsadjonction de moZleurs aux pirogues, inais 1'inte'rê-t en cst t x è s  Pimite 
et l'on .cr;.,viszqe c:riFbrodui:? h L7dcar des chalutiers dont les p8cheurs 
fourniraient les équipages, 

-!- 
<. ;. 

* La modernisation &u xilieu rurzl ne peu% s'effectuer Bans un minimum 
d'in€rastructure. Cependant la modicité des réalisations actuelles a% le 

.I faible pouvoir d'achat des ressortissants ruraux en général ne permettraient 
,pas l'é'quipement syst6matique du milieu rural en artisans capables do rdpon- 
dre &ux besoins nouveaux nés de l'utilisation dFobjets manufacturés et 
drengins iizo':,3risés o R pnrt quelques cxploits-bions Eécaiiiséos ce sont en 
somae les centres urbains Qui vianiient en aide au milieu rural à cet égard, 
dans la f a i b l e  mesure o h  il en a besoin (1)* 

L ! a r t i s G , x t  traditionnel nc semble pas ?ouvoir s'adapter aux exigen- 
ces dcx outils européens et Ilon envisage ile ?:ormer des 5,rtisans ruraux du 
bois, dn fer e t  d e  1rhnÜit:~t dans des centres dlapprentissage, en sdnp-t;ant 
au stade ultérieur le systkme du ccnyzgnonnsga e 

En ce qui conCCme l'astisnnst au bois signalons un essai d'essaimage 
deaa un certain nombre de gros vilf.=.;;es du SQnEgal do menuisiers q u i  d%njont 
d u s  j c u n s s  gens choisis s u -  r,Pa,cz e t  instruits en un an au centre de f o r -  
mation professionnelle rapide de Dakar. Lfexpérience s'est avérée décevantes 
la clientèle fait dQfa??-t, les cultivateurs de ce territoire sont t r o p  pau- 
vres pour faire vivre des artisansa U n  projet d'amélioration de l'habitat 
tient compte de ces condilions : il consis'ce à utiliser les matériaux e% le 
travail des intérassés avec I!assistance technique de moniteurs africains 
formés à cet efi'et, 

(I) Bien que cela ne se rag2orle pas  au thhine il nous semble intéressant 
de signaler qu'une rzcuvelle "forme d?ar$isanal est apparue dans les villes 
de quelque imsortance, dans les escales au coìmerce développé, Elle cons- 
titu,e 1"el"for'c spontane' dÎadaptation du milieu autochtone 'a Ir, marée d e s  
o5jets et techniques d'Europe, Ces artisans soat bri-caleurs, Anciens nanoeu- 
vres spéciGlisés ou s p d c i ~ l . i ~ ' ~ e s  dans une en'crcpise européenne, ils se sont 
é'tablis à leur compte6 PolyvzlenL, en raison de la multiplicité des Lechni- 
plies "3. -.. a.fGueI.! e s 7  ce% nr-bJFsnnat n'est que bien. occasionnellement créateur, 
il esJc *!réparateur de choses dlEaropei'. , Son industrie s T  &lève. insensible- 
ment, # .  :lorsque l'aniélioration du niveau de vie, If évolution conmerciale 
de le communauté permettent au groupe social d'assimiler des techniques 
plus complexes, donc plus cofiteuses, Il s'agit donc 18. d'un artisanat nou- 
veaup ou du moins &Tolué, mais d'une façon empirique et souvent hasardeuse" 
(XI) pe 11-12. 



CONCLPiSION 

Le milieu rural dans son ensemble n'a dtd que très modér6ment touché 
par l'industrie dans lcs territoires françcis d'hfrique. Le pliénom'ene ur- 
bain e t  le coniierce européen y ont eu un retentissement d'une tout autre 
ampleur. L'introduction du salariat ou de sszlnriés à la suite de l'implanta- 
tion d'une exploitation mécanisée n'a pas bouleversé la vie traditionnelle 
du groupe. La vie salariée peut é l e v e r  s u r  place le pouvoir d'achat d'un 
certain nombre de ressortissants ruraux en leur permettant d'exercer dura- 
blement ou temporairement une activité rémunérée. Elle peut aussi l e u r  évi- 

e ter d'émigrer malgré la pression démographique. L'influence des salariés 
non autochtones est assez négligeable SUT l'ensemble de la population rura- 
le environnante, sauf dans certaines régions o& les cultivateurs peuvent 
valoriser leurs produits vivriers. Seule l'installation d'industries de 
transformaLion utilisant des  produits locaux a dans certains cas eu des 
répercussions sur l e s  socié%és africaines, Les systèines familiaux n'ont pas 
toujours permis une adaptation rapide à une forme de vie plus moderne. Enfin 
l e s  vicissitudes de la mécanisation des cultures donnent à penser que le 

duction, du moins dans l e  cadre du paysanat ou du colonat. II en irai% dif- 
féremment avec des salariés mais ccLte solution aurait beaucoup d'inconvé- 
nients eu égard à ses avantcges. 

I milieu rural ne saurait être modernisé que p a r  étapes dans s e s  modes de pro- 

BIBLI OGUPHIE 

La documentation présentée ici peut  sembler pauvre mais dans l e s  
territoires français il n'y a pas emore eu beaucoup d*Q%udes relatives aux 
problèmes humains e t  parmi celles-ci quelques-unes seulement effleurent le 
thème qui nous est ddsigné. Les documents administratifs que nous avons pu 
consulter à Dakar ne concernent que l'hOF sauf exceptions, I1 n'on% qu'un 
rapport très lointain iivec l e  sujet et les indications qui en ont ét8 tirées 
sont vraiment minimes. Aussi n'avons-nous pas mQme cru devoir les signalter. 

Introduction. 

Richard-Mollard, J. Afrique Occidentale Française, Taris, 
Berger-Levrault, 3s  Qd. 1956. 

s Introduction ,sdographique à IC féddration de l T i ~ 0 F .  Le chapikre sur 
la vie économique donne des renseignements valables en 1955 s u r  l e s  
industries. 

(I) 
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(II) Hsuser ,  A. L e s  exgloi ta-bions mécanisés du Moyen Congo F rança i s  
A f r i c a ,  XXIV, 2,  Avri l  1954,  ~~114-128 

- Etude d e s  c e n t r e s  méccnisés  de produc-bion minière ,  f o r e s t i è r e .  
des t e r r i t o i r e s  du Moyen Congo, Les d e s c r i p t i o n s  r e l a t i v e s  k l a  main 

indics-Lions s u r  l e s  t r a v a i l l e u r s  q u i  vivea% dans l a s  v i l h g e s  avoisi-  
nant  l ' e n t r e p r i s e ,  s u r  l e s  r e l a t i o n s  e x i s t a n t  e n t r e  l e s  v i l l a g e o i s  
e t  l e s  t r a v a i l l e u r s  des camps ou l a  d i r e c t i o n  de l ' e n t r e p r i s e  e t  sur 
quelques auijres a s p e c t s  de l ' i n f l u e n c e  e.xercée par l ' e n t r e p r i s e  s u r  
l e  m i l i e u  r u r a l .  La matièrcr de c s t  : x t i c l e  a d t i  f o u r n i e  par  t r o i s  
rapports dfenqueite' s u r  l e  t r a v a i l  au Moyen Congo, ISS deus  premiers  
au t i t r e  de 1 'Tnst; i tu-t  d'E-Ludes C e n t r ~ f r i c a i n e s ,  l e  t ro i s ikme au ti- 
t r e  de l ' o f f i c e  de l e  +cherche S c i e n t i f i q u e  Ou-bre lier. C e r t a i n e s  
données  de  ces  rapyorLs g 'on t  éLé u t i l i s é e s  clue dans l a  c o n t r i b u t i o n  
q u i  correspond b l a  p s  s e n t e  bi 'bliogrn;?hie.  

i d'oeuvre e t  aux conCil ions de v i e  Cian's l e s  camps dorment quelques 

Ø 

( n a ,  II b, II c , )  

(III)  Wauser, A.  es i n d u s t r i e s  de t r m s f o r m a t i o n  d e  la rggion  de D s k c s r ,  
Saint-Louis du SBn6ga1, Ztui3es Sdndgala i ses ,  n05 1954,  p. 69-83. 

(IV) L e s  i n d u s t r i e s  de t r ans fo rma t ion  de l a  C&De d'Ivoire, '. - 
Abidjan,Etudes Eburndenncs 1104, 1955,  p.  106-113. 

Ces deux dtudes d é c r i v e n t  l e s  conclit ions de l ' i n d u s t r i c l i s a -  
t i o n  dans I n  r é g i o n  de Dr--l-*:r e t  en CÔ%é 6 '1voi re  e t  la n a i n  d 'oeuvre  
employ& dans l e s  i n d u s t r i e s .  Une p e t i t e  p a r t i e  des  Lravr , i l i eurs  
v i v e n t  dans des  v i l l a g e s  t r a d i t i o n n e l s  e% l e u r s  ca rc i c t6 r i s t i ques  sont  
e squ i s sdes ,  L ' in f luence  exercQe p s r  l ' e n t r c p r i s e  s u r  l e  m i l i c u  d ' o r i -  
g ine  des t r s v a i l l e p r s  migrants  de 15 basse  G B t o  d ' I v o i r e  e s t  mention- 
née ,  

( V )  Dupire ,  Ili e t  B o u t i l l i e r ,  J . L .  E h d e  su r  In s o c i é t 6  Adioukrou e t  l a  
r ég ion  de D ~ b o u ,  P z r i s  ,Conse i l  Supér ieur  des  Recherches Socio1o;;iques 
Outre  &íer, 1955, 48 2*  rondotées .  

Ce-bte é-Lude a QtQ f a i t e  à l a  s u i t e  des  d i f f i c u l t é s  qu'occa- 
s ionnè ren t  l e s  Bdioukrou B 1' approvisionnement d'une h u i l e r i e  d.c. 
palme nouvzllement c o n s t r u i t e  . La d s s e r i p t i o n  q u i  e s t  donnée de l a ,  
s o c i é t é  hdioukrou e t  de soi l  dconomie t rad i -b ionnol le  e% a c t u e l l e  per- 
met d ' appréc i e r  ces  d i f f i c u l t b s .  

On a l à , u n  exeínple des  conséquences que 2eu t  a v o i r  1 'Qquipe-  
men% indics t r ie1  pour l ' i n d u s t r i e  a r t i s a n a l e .  
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Tardits, C. Enquête sociologique sur la 2Jopulation de la palmeraie 
du Sud-Ddiancy. Paris Or"...ioe de la Recherche Scientifique ot Tech- 
nique Out re  Mer 142 p. ronéotées. Rapport sur L'évolution des 
structures socio-6conomigucs; la situation actuelle de la coutume 
fonci'ere et l'incidence des mesures prises pour favoriser le déve- 
loppement Qconomi,lue de la région. En particulier 1 c s  o b s t a c l e s  qui 
se sont'opposées \a. l'action agricole et indastrielle ont é t 6  exani- 
nés. 

Deuxième Partie 

Hauser A, Les socicjtés africzines devant la mécanisation des  cultu- 
r e s  &O,IIS : espec$s sociaux de l'industrialisation et l'urbanisation 
en Afrique ZLU Sud du Schara. Paris, Unesco, IÇ56, p.  579-589. 

Cette QLude concerne 1::s transformations qui doivent résultcr 
pofir les paysans et les colons africains, de l'introduction ¿ic 1;:. 
machiïìc dans l e s  trsvsux agrair.es 

Bouchet, P, Le secteur expérimental de modernisation agricole des 
Terres-Neuves: Boule1 (Sénégal) - L'agronomie tropic::la X, 2,  1955. 1 
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