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CHAPITRE I - SITUATION ACTUEL.LE AU SENEGAL 
rl' 

A. DEMOGRAPHIE 

Les travaux préparatoires  du Ve Plan fournissent une documentation 

sur l a  population, m a i s  des c h i f f r e s  plus  élaborés seront  disponi- 

bles ca r  l e  Sce de l a  s t a t i s t i q u e  dépouille actuellement une étude 

fa i te  en 1977. 
l oca l e  est favorable a t o u t  changement. 

qui nous in t é re s se  est  des plus  f a ib l e s  (Sénégal 25 hab/km2 - Région 

du Sénégal Oriental  5 hab/km2). Le taux  de croissance démographique 

(obtenu par  soustract ion = 

des plus  élevés du Sénégal. 

paraison. 

plus basse du Sénégal, comme l e  montre l a  comparaison avec Sine 

Saloum au tab leau  2. 

Dès 5 présent on peut constater  que l a  s i tuakion 

La  dens i td .de  l a  région 

n a t a l i t é  - morta l i t6 )  est de 2,8%, un 

Le tab leau  1 donne des points  de com- 

Le taux d'urbanisation e s t  faible e t  l a  densi té  est l a  

B. ETHNIES ET IMMIGRATIONS 

Les cahiers  du Centre des Recherches Anthropologiques (1, rue René 

PANHARD, Par i s  X I L I )  ont  publié depuis 1963 de nombreux documents 

sur l a  région de Kédougou. Des recherches sont en cours sur l e s -  

quelles l e  d i rec teur  du Centre ( D r .  GESSAIN) devra i t  ê t r e  consulté. 

I1 pourra i t  probablement répondre 2 bien des questions. 

Un atlas du Sénégal e s t  en cours d'impression auprès de l ' I n s t i t u t  

Géographique National - St. Mandé, Par is .  //I, I1 sera p r ê t  en septembre. 

De nombreux si tes archéologiques, pré- ou protohis tor iques,  jalonnent 

l a  région. 

puissent  exécuter l e s  f o u i l l e s  nécessaires.  Le d i rec teur  de l'IFAN, 
M. Tillemans, est particulièrement compétent e t  pourra ê t re  consulté. 

Avant l ' inondat ion,  il faudra que les  archéologues /--- 

Une poussée malinké (ou manding) d 'es t  à, ouest a séparé l e  groupe 

Coniagui Bassari (mar& Kédougou) des groupes Diola de Basse Casa- 

mance. L a  conquête peule du Fouta Djalon a r e j e t é  les  Diallonké e t  

Diakhankk vers l e  nord. Des peuls Foula Counda continuent l e u r  mode 



+. 

Y ', TABLEAU 1. - CROISSAHCE DEMOGRAPHIQUE DANS LES REGIONS DU SENEGAL 

I 

I Région Année 1976 Année 1977 Pourcentage 

~-~ ~ -~ ~- 

Population Population Population Taux Densité 
Rggion Totale Urbaine Rurale U r b .  Hab/km2 

l 

Sénégal Oriental  287 790 25 300 262 490 8,79 5 
Sine Saloum 1 013 530 131 350 882 i80 12,96 42 

5 I Cap V e r t  990 320 1 039 840 
Cas emanc e 

Diourbel 

53 510 541 070 197 

Louga 420 140 427 740 2 

Sénégal O r i e n t a l  287 790 292 990 298 

~ 298 I Sine Saloum 1 013 530 1 031: 350 
Thies 703 020 715 280 299 

5 114 630 5 237 450 2 87 
- 

I I 
\ 

TABLEAU 2. - URBANISATION DANS DEUX REGIONS DU SENEGAL 

de vie pastoral .  

a menés l e  long de l a  rivière Gambie e t  du chemin de fer. 

Sarakolé sont relativement nombreux dans l a  région gambienne de 

Basse e t  de p e t i t s  groupes assurent l a  l i a i s o n  avec l e u r  pays 

d 'or igine (Kayes). 

est une zone de passage o Ù  les populations diverses se côtoient  

de longue date. 

Une expansion plus  rgcente des Toucouleur l e s  

Les  

Tel que l'on peut l e  remarquer, tout ce pays 

La. to lérance y semble bien é tab l ie .  

La c a r t e  r e l ig i euse  présente un i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r ,  pu i squ ' i l  

semble que les  chefs des confrér ies  maraboutiques sont l es  seuls, 
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i 
\ avec 1 1 organis a t  ion p o l i t  i Co-admini s t  rat ive ,  qui puis  sen t  avoi r  

une ac t ion  profonde actuellement sur les masses. Religions e t  

e thnies  s ' in te rposent  nettement. 

La Qadrya, v i e i l l e  Confrérie p a i s i b l e ,  e s t  l a  voie de l'Islam 

pour les  Mandingo, Diakhankg e t  Malinkg. Les zones qui l u i  sont 

a f f i l i ées  jalonnent deux i t i n é r a i r e s .  Le premier, hors de not re  

i n t é r ê t ,  marque l a  p i s t e  e t  l ' i n f luence  des maures l e  long de l a  

côte  de Sédhiou aux €les du Saloum e t  au Bas  Sénégal. Le second 

jalonne l e  t ra je t  de$ M a k e  de l a  Soudonfor, de Tambacounda, 

- Netteboulo, Kot ia r i  Naoude vers  Kayes. De p e t i t s  v i l l ages  sont 

dispersés  en t r e  Kédougou e t  l e s  f ron t i è re s  Sén6galo-Guin60- 

Malienne, e n t r e  Simenti e t  Kolda d 'au t re  par t .  I 

1 - 1  ._ 

La  voie  Tidjane est c e l l e  des Toucouleurs et  des Peuls. E l l e  s 'é tend 

de Tambacounda ve r s  Bakel, en zones cohérentes e n t r e  Tambacounda e t  

Koumpentoum, puis  en groupes é p a r p i l l é s  au-delà. 

vent t o u t  au long au nord e t  au sud de l a  f r o n t i è r e  gambienne, e t  en 

groupes assez homogènes sur  l a  f r o n t i è r e  sénégalo-guinéenne, 
\ #,. -7- y b q  

Les Tidjany se t rou-  

Ib-t?9.tzLa; 4242 @54Q k ~ ~ ~ ~ ~ P - ~  
c, 2 
'e La difusion de l a  Qadrya L m c e  peut ê t re  ?zzmarzq.u6e--pay- L%a.&L&+ 

deJRoyaumes a s s u j e t t i s  au Mali, t and i s  que c e l l e  de l a  Tid- 

janya e s t  due aux conquêtes peules e t  toucouleures aux Toronkohé isla- 

miques du XVIe s i è c l e ,  e t  aux Almany de Fouta Djalon au XVIIe s i èc l e .  

Le Mouridisme enf in  marque l 'expansion de l a  Secte Mouride e t  avec e l l e  

de groupes Wollofs vers  l es  terres 'neuves de Koungheul. 

Les c u l t e s  t r a d i t i o n n e l s  animistes ont laissé des t r a c e s  marquées dans 

l a  zone de Kédougou, de Sambigalon 5 l a  Falémé (Soreto Saboussiré) en 

mélange avec l'Islam. 

l a  f r o n t i è r e  guinéenne , ces c u l t e s  sont pra t iqués  

Dans les  co l l i nes  2 l ' o u e s t  de Kédougou e t  vers  

mélange (Bassaris ) . 
- 

La s tabi l i té  de l a  population mérite examen. 

les populations a f r i c a i n e s  sont assez mobiles e t  l e  Sénégal est peut- 

ê t re  moins que d ' au t r e s  frappé par c e t t e  mobili t6.  

sont nés dans une a u t r e  région; 8. Thiès 15%; au Sine Saloum 15%, selon 

D'une façon générale,  
I 

Au Cap V e r t ,  37% 
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l e s  données fournies  par  l e  d i r ec t eu r  de p l an i f i ca t ion ,  On peut 

supposer que l ' é q u i l i b r e  du rapport  hommes/femmes montré dans l e  

tab leau  3 ci-dessous, fou rn i t  des ind ica t ions  sur  l e s  migrations. 

Y 

TABLEAU 3. - PROPORTIONS DES SEXES DANS LES REGIONS SENEGALAISES 

Région Hommes Femmes Totaux % du Total  National 
~ ~ ~ 

Cap Vert 398 399 405 658 804 657 19,06 
Casamance 325 691 325 210 650 901 15,41 
Diourbel 320 878 346 487 667 365 1 5  $0 

Fleuve 196 645 212 226 408 871 9,68 
Orient a l  127 213 134 729 251 942 6,20 
Sine Saloum 420 415 424 336 844 771 20, o 1  
Thiès 279 139 305 157 584 196 13,84 i i 

- . 4 222 803 100 

Le Sénégal Or ien ta l  est  dans une s i t u a t i o n  kquilibrée.  S ' i l  y a des 

migrations 

en t i è re s ,  

l a t i o n s  des régions de Kédougou e t  Tambacounda é t a i e n t  peu touchées 

par  l es  migrations: dans tous  l es  v i l l a g e s  é tudi&,  l e s  départs  saison- 

n ie rs  é t a i e n t  i n f é r i e u r s  à 10%. 

c e l a  s i g n i f i e r a i t  que ce sont des migrations de fami l les  

L e s  documents CINAM-SERESA indiquent qu'en 1960 l e s  popu- 

Une immigration est relevée,  plus  f o r t e  

2 Tambacounda qu 'à  Kédougou - de 13 2 25% selon les  v i l l a g e s ,  avec un 

nombre appréciable de re tours  e t  de r é i n s t a l l a t i o n s  d'anciens immigrants. 

Depuis, l es  choses ont changé, l ' i n f luence  du marabout t i d j any  de Médina 

Gonasse ( 3  l ' e s t  de Vélingara) est assez f o r t e  pour a t t i rer  des i m m i -  

grants  venus du f leuve (Bakel). En 1936, ce marabout i n s t a l l a i t  son 

cent re  d 'ac t ion  en Haute Casamance e t  s ' y  trouve encore aujourd'hui. 

La v i e  y e s t  aus t è re ,  pas de musique, pas de chants,  l e s  femmes sont voi- 

lges. La monnaie, dit-on, n 'y s e r a i t  pas en usage. 

coupée en ca r r é s  donne une t raduct ion  dans l ' e space  de c e t t e  mystique 

rigoureuse m a i s  malgré c e t t e  exigeance l e s  immigrants viennent de l o i n  

3 Médina Gonasse. 

de s a l u t  e t  par- là  mgme, un f ac t eu r  d'attachement? 

L'agglomération dé- 

- 

L a  r igueur  n 'es t -e l le  pas une garant ie  de pureté  e t  
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l. 
Depuis une d iza ine  d'années, un c e r t a i n  nombre d'immigrants venus 

de Guinée t r a n s i t e n t  ou s ' é t ab l i s sen t  dans l a  région. 

s'est p r é c i p i t é  depuis quelques mois. 

de basse ex t r ac t ion  s ' y  sont é t ab l i e s .  

t e l s  q u ' i l s  é t a i e n t  au Fouta, autour de l e u r s  l eade r s  t r ad i t i onne l s .  

Cette population s ' e f f o r c e r a i t  de rester 8. proximité du pays, espérant 

pouvoir y re tourner  un jour.  

l e u r s  parents ,  Foula Counda, les relais qui l e u r  é t a i e n t  necessaires.  

Le mouvement 

Des familles foula  nobles ou 
D e s  v i l l a g e s  se recons t i tuent  

Ces Foula Fouta ont t rouvé auprès de 

L'organisation familiale e s t  peut-Etre p lus  t r a d i t i o n n e l l e  (s i  l'on 
excepte l e s  de rn ie r s  a r r i v é s )  qu'en Gambie. Cependant, déj$ en 1960 
un c e r t a i n  nombre d'hommes avaient  acquis une autonomie vis-à-vis de 

l e u r  chef de famille: 

pendants de l a  famille étendue (ce qui correspond 2 l a  d iv is ion  des 

familles en groupes secondaires s ink i ro  et  dabada dans les  v i l l a g e s ,  

s igna lés  par Lowe en Gambie). 

dans 4 v i l l a g e s  sur  23, l es  ménages sont indé- 

Les mariages r e s t e n t  t r ad i t i onne l s ,  dot souvent t rès  élevée. 

jeunes hommes ne sont pas tou jours  l ibres  de c h o i s i r  l e u r  épouse (10 

~-&&hws sur 23 aff i rment  l e  choix par l e  pa t r ia rche) .  

f i l l e s  sont encore plus  souvent cont ra in tes  d 'accepter (14/23). 
divorces sont fréquent s.  

L e s  

?-pm 
w$&&T Les jeunes 

Les 

' Cependant, l a  femme dans l e  domaine économique j o u i t  d'une ce r t a ine  

indépendance, 

champs e t  b é t a i l .  

Presque par tout  , on reconna€t qu ' e l l e  peut posséder 

J 
Il est probable que les  femmes longtemps tenues dans l 'obéissance 

par  l a  coutume sont affranchies .  E l l e s  peuvent a l ler  t r o p  l o i n  dans 

c e t t e  l i b é r a t i o n  et  faire é c l a t e r  l e s  cadres familiaux, comme c e l a  

se produit  dans ce r t a ines  régions f o r e s t i è r e s .  

prendre en main l a  v i e  économique de l e u r  foyer.  

E l l e s  peuvent auss i  

Jusqu ' i c i  l 'écono- 
-- 

m i e  en nature  ( r é c o l t e s  e t  d 'au t res  produi t s )  Etait en p a r t i e  l e u r  
~ .. 

domaine. 

produire et vendre. 

il s e r a  important de mener des ac t ions  de propagande, éducation,.. 

si les  p r o j e t s  voient  l e  jour  en Haute Gambie, 

Demain e l les  pourront accéder 2 l'économie monétaire, _- 
C'est un élément de l a  population sur  l eque l  

5 
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C. VILLAGES 

Les  v i l l a g e s  sont organisés  selon l e s  normes anciennes. 

moit ié  des v i l l a g e s  é tudiés  par l a  CINAM ont des assoc ia t ions  

de c l a s s e s  d'ãge. L e s  manding t iennent  particulikrement 8. ces  

t r a d i t i o n s  - i n i t i a t i o n ,  appar i t ion  de masques qui fa i t  régner 

une c e r t a i n e  c ra in te .  

m a i s  il ne semble pas q u ' i l  y e x i s t e  un coll8ge de grands i n i t i é s  

chez les  Bassari qui pourtant suivent particulièrement bien l e s  

r i tes d ' i n i t i a t i o n  (vo i r  Mouhouradou Dial lo ,  l e  Pédagogue No. 2 )  . 

L a  

I1 y a des degrés success i f s  d ' i n i t i a t i o n  

Dans l a  plupart  des v i l l a g e s ,  note l 'enquêteur  CINAM, l e s  jeunes 

gens organisent des fêtes de musique e t  de danse animées par l e s  

g r i o t s .  On en peut conclure 2 un c e r t a i n  dynamisme de l a  c l a s se  

des jeunes gens 2 une a c t i v i t é  de r e l a t i o n s  qui anime l e  corps 

soc ia l ,  e t  2 l ' importance des g r i o t s  propagandistes-nés. 

La population est mélangée e t  les v i l l a g e s ,  selon l ' é t h n i e  domi- 

nante,  ont adopté l ' h a b i t a t  dispersé  (pour l es  fou la s ) ,  ou l 'ha-  

b i t a t  groupé pour l e s  Manding, Diakhankg, e tc .  

d a t e , . i l  y a peut-être  un s i è c l e ,  l e s  Toucouleurs ont adopté, 

d i sen t  c e r t a i n s  informateurs,  un  système dyarchique e t  souvent l e s  

v i l l a g e s  sont fondés par  deux pa t r ia rches ,  s i  bien que deux l igna-  

ges sont représentés  e t  que l e s  mariages sont poss ib les  au se in  du 

v i l l a g e  pu i squ ' i l  y a deux f r ac t ions  exogames. 

l inages  fondateurs ont l ' u n  l e  pouvoir po l i t i que  ( c h e f f e r i e ) ,  

l ' a u t r e  l e  pouvoir r e l ig i eux  ( i m a m a t  de Mosquée). 

E tab l i s  de longue 

Les  deux chefs de 

Le marabout de Médina Gonasse a déjà é té  c i t é .  

Fouta, des famille nobles ou des personal i tés  importantes auraient  

a i n s i  un r Ô L e  éminent. Cela mér i t e r a i t  d ' ê t r e  confirmé. 

Parmi les  Foula dÜ- 

.. . 

Dans t o u t e  l a  région, l e s  a r t i s a n s  forment une ca tégor ie  un peu mé- 
pr i sée  de l a  population. L a  soc i é t é  est s t ra t i f iée  e t  en f a i t  e l l e  

comprend des nobles, des a r t i s a n s  e t  l e s  anciens esclaves (Nyamalcala) . 
Cette  d iv is ion  ne conduit pas 2 une h i é ra rch ie  contraignante n i  2 

6 



un mépris t rès  a f f i ché  des basses classes .  

impossible que l e s  anciens esclaves,  par  exemple, ne cherchent ?i 

émigrer pour fuir l e  déshonneur e t  échapper 2 leur é t i q u e t t e  s e r v i l e  

( c e l a  a été remarqué dans l a  région du f leuve,  l e s  cas tes  i n fé r i eu res  

fournissent  l e s  contingents les  p lus  f o r t s  d'immigrants.' 

Cependant, il n ' e s t  pas 

I1 semble qu'aucune des cas t e s  ne s o i t  l i d e  2 l ' u n e  ou 

des races  présentes.  

professions.  

f i l  : il peut c u l t i v e r  m a i s  d o i t  se m a r i e r  dans son milieu.  

l ' a u t r e  

L e s  ca s t e s  sont  théoriquement d iv isées  par 

En fa i t ,  un t i s se rand  peut n 'avoir  jamais touché un 

. _ I  

L e s  villages de Tambacounda qui ont été '6tudi)es par  .la CINAM, com- 

prennent une grande d i v e r s i t é  d ' a r t i s ans ,  indiquée par l e  tab leau  4. 

TABLEAU 4. - ARTISAI'JS DANS LES VILLAGES DE TAMBACOUNDA 

-_ . -_ 
Groupe ethnique - - -  

Malinké Manding Diakhankg Toucouleur Wollof Sarakolé 

Mí% ier  

Tisserands 7 1 7  2 7 
Forgerons 5 1 . 2  3 O . 2  

Cordonniers 1 1 4 
Tai l leurs  

Menuisiers 

2 3 1 

1 

Le niveau de vie e s t  par t icul ièrement  modeste e t  c e l a  do i t  rendre 

opt imiste  pour l ' a v e n i r ,  il sera poss ib le  d 'obtenir  plus.  

La présence de ces  cas t e s  d e . s p & i a l i s t e s  dans t o u t e s  l es  e thnies  

rend poss ib le  l ' exécut ion  des t ravaux d ' en t r e t i en ,  o u t i l l a g e  manuel, 

approvisionnement en o b j e t s  locaux, sandales,  e t c ,  

Le d r o i t  fonc ier  coutumier donne un d r o i t  éminent au m a P t r e  de l a  

terre , descendant des premier défricheurs.  . . d'oÙ l e  d é s i r  des colons 

des Terres Neuves, par  exemple, de se t a i l l e r  rapidement de vastes  

7 
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champs, même s ' i l s  sont médiocrement défr ichés ,  i l s  pourront 

a i n s i  revendiquer une possession coutumi&e q u ' i l s  re t rocéderont  

moyennant redevance 2 des &rangers, t r a v a i l l e u r s  sa i sonniers ,  

personnes acceptant l e u r  t u t e l l e .  L a  l o i  fonc ière  sénégalaise 

permet d ' & i t e r  des usurpations gsnantes du domaine nat ional .  

L s  soc i é t é  se t rouve donc s t ra t i f iée  auss i  bien au niveau v i l l a -  

geois  (marabout, chef )  qu'au niveau de l a  f ami l l e  ( d i a t i g u i ,  chef 

de famille),  dependants ( f i l s  ou f i l l e s  - Sourga, Navetanes, ou 

t r a v a i l l e u r s  salariés, Firdou - v o i r  Cah, ORSTOM, Sce. Hm. X I I  - 
1975 - p* 99) .  

L'usage du t r a v a i l  c o l l e c t i f  exis te  t a n t ô t  'a t i t r e  de r é c i p r o c i t é ,  

t a n t ô t  s ' i l  s ' a g i t  de gros producteurs avec une indemnisation aux 

assoc ia t ions  de t r a v a i l l e u r s  (Sau tane#e .  Serer: Sim). 

des Terres Neuves l ' o n t  appliqué dans leurs nouveaux t e r r o i r s .  

peut penser que l e  S6négal Oriental  l ' u t i l i s e r a .  

- 

&w4 
Les colons 

On 

ECONOMIE TRADITIONNELLE 

Les soc ié t é s  vivent dens une économie d'échange bien que l ' a u t o  

consommation y s o i t  e s s e n t i e l l e ,  l e  t r o c  est fréquent.  

hebdomadaires ex i s t en t  (lumu) ce qui assure  une po la r i se t ion  sur  

c e r t a i n s  cent res  p r iv i l ég ié s .  

¿¡'obJets d ivers ,  l e s  Foula sont nombreux 3 ce t  échelon, m a i s  l e s  

Malinké ou Sarakolé t r a i t e n t  achats  e t  ventes. L e s  l i b a n a i s  n'ont 

jamais é t é  t rès  nombreux (boutiques, g ros s i s t e s ,  ache teurs ) ,  l e u r  

inf luence e t  l e u r  nombre ont décru. 

D e s  marchés 

Des colporteurs  assurent l a  d i f fus ion  

L'dtude de l a  CINAM, b ien qu'ancienne, donne des informations sur  

l e s  consommations al imentaires  en usage dans l e s  régions de Tam- 

bacounda et de Kédougou. Un c e r t a i n  nombre de denrées sont pro- 

du i t e s  par  l e  paysan e t  jamais achetées : 

sons frais, légumes secs, Maïs. 

a l imenta i re  des v i l l a g e o i s  de Kédougou, p lus  pauvre que de ceux de 

Tambacounda, montre comment l a  consommation s ' o r i en te ,  dans l e  cas  

d'un enrichissement. 

Riz, M i l ,  Manioc, Pois- 

L a  comparaison e n t r e  l e  &gime 

a 

i 
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Indice de fréquence de consommation 1000 Midi, Soi r ,  dans tous  

l e s  v i l l a g e s  de l a  zone, t e l  qu'indiqué par l e  tab leau  5. - 
TULEAU 5.  - CONSOMMATION DANS.LES VILLAGES DE LA ZONE 

DENREE KED OUG OU TAMBACOUIDA DESIR DE CONSOMMATION 

Cola 
Mil 
Legumes v e r t s  

L a i t  age 

Poisson sec 

Manioc 

Maïs 

Legumes secs  

Café 

Pain 

R i z  

Poissons f ra is  

Viande 

Vola i l le  

Th6 

950 
979 
635 
549 
500 

383 
346 
324 
246 
227 
218 
200 

163 
136 

45 

1 O00 

926 
748 
244 
344 

191 
202 

140 

97 
262 
173 
165 

- *  
++ 4 

i-+ +c. 

+ 
i- 

++ * 
++ * 

- ~ ~~ 

Deux c r o i x  s i g n i f i e n t  un f o r t  désir, l e  s igne moins (-) indique 
Un i n t é rê t  na. 

On peut supposer que dans une économie p lus  prospère, l e s  goûts 

décelés  pourront se satisfaire. 

poisson sec,  l e s  l a i t a g e s ,  l e  pain e t  l e  café.  

Il y a donc un marché pour l e  

La  soudure e s t  r e s s e n t i e  par tout .  

mois d'aofit e t  septembre sont l e s  plus  d i f f i c i l e s ,  m a i s  dès j u i l l e t  

2 Kédougou 25% des foyers  subissent  des r e s t r i c t i o n s  (16% 2 

L'gtude c i t é e  préc ise  que les  

Tambacounda . 
En ig60, L 'habi ta t  e t  l e  mobilier sont sommaires 2 Tambacounda : 

36% des familles é tudiées  n'ont pas de mobil ier ,  56% ne possèdent 

pas de co f f r e s  ou v a l i s e s ,  2% pas de si$ges,  6% pas de t a b l e s  ( les  

s ièges  t r a d i t i o n n e l s  ont probablement ét6 omis). Les condi t ions 

9 
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é t a i e n t  p lus  médiocres encore 5 Kédougou. 

d o i t  Etre soulignée. 

armoires, étagères...) l e s  hab i t an t s  n 'ont gu'ere p o s s i b i l i t d  n i  

i n t é rê t  2 acheter  des  o b j e t s  (u t ens i l e s ,  t issus . . . ) .  I1 y a un 
blocage de bout consommat ion. 

L'absence de co f f r e s  

En e f f e t ,  f a u t e  de place pour ranger ( co f f r e s ,  

Les documents sur l ' h a b i t a t  fourn is  par l e  recensement 74, non 

encore disponible ,  seront  i n t é re s san t s  du point de vue du s t a t u t  

,familial. En effet ,  selon l e  nombre de personnes dans l e  c a r r é  

on peut juger assez bien du dégré d'interdépendance des individus 

(cadets  de famille, ménages subal ternes)  par rapport  au pa t r ia rche .  

Le commerce est f a i b l e  selon l ' é t u d e  de 1960 : 1 v i l l a g e  sur  1 0  3 
Kédougou a un commerçanj;, 2 ont un " t ab l i e r "  vendeur qui dispose 

seulement d'une t a b l e ,  6 reçoivent des colporteurs .  Sur Tamba- 

counda, l a  s i t u a t i o n  est  t o u t e  au t re  : 5 v i l l a g e s  sur 13 avaient 

des boutiques, 6 l i b a n a i s  e t  3 comptoirs de grandes maisons, 2 

avaient des " t ab l i e r s "  , 9 recevaient  des colporteurs  . Libanais 

e t  comptoirs ont probablement disparu.  

Les  commerçants, pour l 'ensemble de 13 v i l l ages  é tudiés  s u r  l ' a r ron -  

dissement de Tambacounda, sont 6 Wollofs, 4 Libanais, 4 Malinkés, 

3 Peuls,  4 Diakhankés, 2 Bambaras, 1 Toucouleur, 1 Sarakolé, 1 Man- 

ding. 

commercial exercé par  une é thnie  r i sque  toujours  de s u s c i t e r  des 

quere l les  r a c i a l e s  e t  éventuellement des pogroms. 

ils absents de l ' é chan t i l l on?  

& l a  m i s e  en vedet te  de l ' i nd iv idu ,  au con t r a i r e  de c e l l e  des 

- ____- - __ - -_ 
Cette d i v e r s i t é  est un heureux symptôme, car un monopole 

Les Sérers  sont- 

Leurs t r a d i t i o n s  ne poussent pas 

Wollofs. 

novateurs,  r isque d ' ê t r e  f a i b l e  (Cah ORSTOM X I I  - 1.75). Peut- 

ê t re  l'encadrement devra-t-i l  t e n i r  compte de ce t r a i t  de psycho- 

l o g i e  soc ia l e  pour y rémédier. 

La p o s s i b i l i t é  de t rouver  parmi eux des l eade r s ,  des in- 

Le gouvernement s ' e f fo rce  de met t re  en place un réseau de d i s t r i -  

but ion par  des magasins de l ' E t a t ,  m a i s  l a  l o c a l i s a t i o n  de ces 

magasins l a i s s e  penser que l e  but es t  de l u t t e r  contre  l a  fraude 

10 



E. 

e t  l a  f u i t e  des capitaux e t  d 'assurer  l e  p res t ige  internat ional .  

lb f a i t ,  deux magasins se trouvent près  de l a  f ron t i è re  gambienne, 

un près  de l a  f ron t i è re  pineaule,  un est p ro je t é  près  du Mali. 

Les commerçants estiment que les  a r t i c l e s  plus  recherche's sont  ceux 

nécessaires  2 l ' h a b i t a t  , t ô l e s ,  bo is ,  ciment , les  t i s s u s  

b i cyc le t t e s ,  e t c .  

l a i t  condensé, concentré de tomates, sardines  ?i, l ' h u i l e ,  s e l ,  

pé t ro le ,  cigarettes. . .passent d'abord. 

f r o n t a l i e r s  vont s 'approvisionner en Gambie o Ù  l e s  p r i x  se ra i en t  

plus  bas. 

9 5 e ir $8" € 

u tens i l e s  , 
Mais en saison d i f f i c i l e ,  l es  vivres t e l s  que l e  

On c r o i t  au Sgnégal que les 

I 

TRADITIONS ET TECHNIQUES AGRAIRES 

Actuellement l e  pays v i s é  par l e  rapport  es t  assez peu peuplé pour . 
q u ' i l  n ' y  a i t  pas de d i f f i c u l t é s  3 l a  coexistence d 'agr icu l ture  

et  d'élevage. 

cases  d 'habi ta t ion.  Leurs troupeaux peu nombreux sont en dehors 

de l a  zone v i l lageoise .  

bas fonds oÙ i l s  trouvent de l 'herbe  e t  oÙ i l s  engraissent de f u t u r s  

champs de mars, 

transhument.plus lo in .  

Les  Fouta Foula ont des j a rd ins  c lô tu rés  autour des 

En saison sèche, les  boeufs sont dans l e s  

Les Foula Counda, plus  o r i en té s  vers  l 'é levage,  

Lorsque des cu l t i va t eu r s  nombreux s ' i n s t a l l e r o n t ,  il faudra que 

des points  d 'accès l ' e au  soient  prévus avec in t e rd i c t ion  de cul- 

t u r e s  dans l e s  crgneaux. 

de $erres neuves, l e s  Sérer se ra ien t  empêchés de mener l e u r  cu l tu re  

t r a d i t i o n n e l l e  mêlée 2 l 'élevage. 

chères groupées d'un seul tenant ,  l e s  cheminements bordés de ha ies  

n'ont pas é té  prévus. 

Actuellement, en e f f e t ,  dans les  zones 

Les zones de parcours, l es  ja- 

Le coton in t é re s se  actuellement les  paysans (auss i  bien l e s  habi tan ts  

anciens que les immigrés récents ) .  

apporte de l 'argent .  Les pères de famille s ' e f forcent  de cont rô le r  

l e  mouvement en se posant, comme c ' e s t  l e u r  r ô l e  t r ad i t i onne l ,  en 

intermédiaires  obl igés  en t r e  l e  groupe e t  l ' ex t é r i eu r .  

t r a i t e r  seu ls  avec l a  Société  d ' Intervent ion SODEFI'J!EX. I l s  veulent 

Culture a t t rayante  parce q u ' e l l e  

I ls  veulent 
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maintenir  l e s  cu l tu re s  de decrue en fond de va l l ée ,  l e s  cu l tu re s  

v i v r i è r e s ,  mais l e  p r o f i t  du m i l  ou du m a Z s  est  c o l l e c t i f  e t  peu 

tangible .  On mange, c e r t e s ,  m a i s  ce  n ' e s t  pas l e  v é r i t a b l e  

o b j e c t i f ,  t a n d i s  qu'au con t r a i r e ,  l e  p r o f i t  de coton est un p r o f i t  

monétaire individuel.  

q u ' i l  veut sans devoir de comptes 'a son patr iarche.  

d 'oubl ie r  qu! il fau t  auss i  ( e t  d 'abord) approvisionner l e  gren ier  

commun. Instrument pour e n t r e r  dans l'économie du marché, l e  coton 

est aussi  un instrument d'affranchissement des jeunes (comme t o u t e  

cu l tu re  vendable) par rapport  aux vieux, des femmes par rapport  

aux hommes, un c e r t a i n  nombre de jeunes ménages, dit-on, se sgpa- 

r e n t  du pa t r ia rche ,  souvent sans a l l e r  bien l o i n  e t  sans rompre 

les l i e n s  a f f e c t i f s  e t  r i t u e l s .  Il faudra t e n i r  compte de c e t t e  

6volution (qui  se  produi t  par tout  en Afrique) pour é v i t e r  l'ex- 

plosion des communautés. 

Chacun peut s 'en s e r v i r  pour payer ce  

On r i sque  

La SODWITEX d i s t r ibuan t  l e s  gra ines ,  organisant l e  travai1,conmer- 

c i a l i s a n t  e t  remplissant l e s  r ô l e s  exercés ju squ ' i c i  par l e s  pères ,  

c e l a  r i sque  d'engendrer un paternalisme dangereux. Ayant' rompu 

avec l e  père ,  l e  s u j e t  re t rouve un père de remplacement (auquel 

il reproche d ' a i l l e u r s  l a  rupture  d'avec l e  père v & i t a b l e ) ,  on v o i t  

l e  danger po l i t i que  e t  s o c i a l ,  d 'autant  que l a  SODEFITEX (ou t o u t  

a u t r e  organisme semblable) paraTtra animée par des &rangers c i t ad ins ,  

vo i r e  même des Blancs. I1 fau t  no ter  que l ' a r t i s a n a t  t r a d i t i o n n e l  

(forgerons, cordonniers ) manif es tent  actuellement une grande a t t i t u d e  

2 l ' évolu t ion .  L e s  forgerons fondent des marmites d ' a h ,  forgent e t  

remplacent des socs de charrues ,  l es  cordonniers font  l es  équipe- 

ments nécessaires  pour a t t e l e r  l e s  chevaux... 

/ .  EQUIPEMENTS SOCIAUX Ez' CULTURELS 

Le Sénégal Or i en ta l  a t o u j o u r s  &'e une zone deshér i tée  du Sénégal. 

Peut-être l e  d o i t - i l  Q sa s i t u a t i o n  s a n i t a i r e ?  Sa f a i b l e  popula- 

t i o n  n 'a  jamais i n v i t é  l e s  adminis t ra t ions 2 y faire de très gros 
investissements sociaux. 

Dans l ' é t a t  ac tue l ,  l ' i n f r a s t r u c t u r e  médicale est l a  suivante:  

12 



TABLEAU 6.- FACILITES MEDICALES DANS QUATRE REGIONS 

* 

Région Hôpitaux Maternités Centres Postes Soins Mater- Grandes 
Santé Santé ne ls  e t  In- Endémies 

f an t  i les 

Sénégal Orient. O 3 3 30 3 1 

Sine Saloum 1 1 0  9 83 10  O 

Thi 2 s 1 7 5 57 10  1 

Cap Vert 4 17 1 62 24 1 

La capaci té  d 'hospi ta l i sa t ion  montre ce  r e t a rd :  

TABLEAU 7. - LITS D'HOPITAUX ET MEDECINS, PAR TETE, DAMS LES TROIS 

REGIONS DU SENEGAL 

Région Hab it an t s  Habitants par  
par lit médecin 

Sénégal Oriental. 2121 

Cap Vert 1494 

Sine Saloum 1703 

65 591 
4 186 

75 743 

Le rayon d 'act ion des équipements montre que l a  dis tance matér ie l le  

compte pour beaucoup dans l ' i n su f f i s ance  de l'équipement: l e  pa t i en t  

do i t  faire long chemin pour t rouver  l e s  médecins. Le poste de santé  

a un rayon de 25 km au Sénégal Oriental ,  de 9 km au Sine Saloum. 

Les principaux problèmes sont ceux de l a  densi té  de population e t  du ré- 
seau rou t i e r .  

consulter.  Les soins  médicaux sont l imités  par  l a  distance.  Au Sénégal 

Oriental  il y a 397 consultants pour 1000 habi tan ts ,  au Sine Saloum 740. 
Le c h i f f r e  du Sine Saloum montre un ob jec t i f  modeste ( région du fleuve: 

1224 consultants pour 1000 habi tan ts )  .b/ - 
également 2 un niveau plus  modeste que ce lu i  des régions voisines.  

Les habi tan ts  sont conscients de l e u r  santé e t  portés  à 

L'kquipement s c o l a i r e  est  



Y 

L\ G. POSSIBILITES D'ENCADRENENT ET DE SPECIALISTES 

Les c h i f f r e s  donnés pour Tmbacounda par l e  Ve Plan montrent. 

que l e  nombre des a r t i s a n s  est t r k s  f a ib l e .  

i c i  des a r t i s a n s & t r a d i t i o n n e l s ,  ca s t e s ,  m a i s  d ' en t repr i ses  art i-  

sanales ,  que l les  so ien t  ou non composées e t  d i r igées  pa r  des 

hommes de caste .  

I1 s ' a g i t  non plus  

Artisanat d ' a r t  , 174 en t r ep r i se s ,  190 emplois. Art isanat  de 

productions, 299 en t r ep r i se s ,  453 emplois. Art isanat  de serv ice  , 
.. 63 en t r ep r i se s ,  100 emplois, I1 est c e r t a i n  qu'un développement 

un peu important ne pourra pas se faire avec des e f f e c t i f s  s i  fai- 

bles .  I l  faudra que maçons, menuisiers, forgerons,  cordonniers 

viennent avec les immigrants . 

CHAPITRE II - PROBLEMES D'EMPLOIS 
- 

Pour l e  problème général  de l 'emploi,  il fau t  prendre en considé- 

r a t ion  les  p o s s i b i l i t é s  d'ensemble du pays, e t  non p lus  l a  s i tua-  

t i o n  régionale. 

maire, 69 496 dans les établ issements  secondaires,  8301 dans 

l'enseignement; supérieur.  

En 1975-76, 305 516 enfants  sont à l ' é c o l e  p r i -  

Le plan estime que l ' o f f r e  addi t ionnel le  de main-d'oeuvre s e r a  de 

100 400 personnes. 

personnel d'encadrement en o r i en tan t  l e s  é tudian ts ,  secondaires, 

e t c , ,  vers les  sec teurs  demandés. 

d'elle-même, comme par tout ,  l e  d r o i t  et  l e s  sciences économiques., 

a i n s i  que l e s  l e t t res  ont des e f f e c t i f s  plus  f o r t s  (2097, 2251), 

sciences  physiques (792) e t  médecine (1327) . 

I1 sera donc relativement f a c i l e  de t rouver  l e  

L 'or ien ta t ion  ne se fa i t  pas 

Pour les ouvr ie rs  spdc ia l i s é s  e t  q u a l i f i é s ,  des formations rapides  

devront e t re  mises sur pied. Mais &ctuellement l e  sous emploi e t  

l e  chômage en v i l l e  permettent de penser que l ' o n  pourra i t  t rouver  

des ouvriers  dans des sec teurs  oÙ l a  spéc ia l i s a t ion  est l imitée 

(bâtiments - t ravaux publiques).  
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La po l i t i que  sénégalaise  n 'es t  pas or ien tée  ve r s  l e  l ibéra l i sme 

e t  l ' e n t r e p r i s e  privée.  I1 est peu probable que des en t r ep r i se s  

étrang'eres pourraient  se v o i r  accorder des concessions agr ico les  

en zones i r r iguées .  Des en t r ep r i se s  sénégalaises  (hypothèse peu 

vraisemblable) s e ra i en t - e l l e s  souhaitées? Le gouvernement s 'or ien-  

tera  p lus -  t a r d  s u r '  une m i s e  en va leur  du type  coopérat i f  oÙ 

i i 

0 -  
1 -esa --l'exploitant est  encadré par des agents de l 'Ba t  ou du sec teur  

para-s ta ta l .  

encadrent, conse i l l en t ,  commercialisent, fournissent  semences e t  

o u t i l s .  Pour ce t  encadrement, il f au t  songer 8' un agent (niveau 

BEPC) pour 250 ha, il f a u t ,  dit-on, un chef de sec teur  (ingénieur 

de travaux a g r i c o l e s )  pour 1 5  encadreurs, selon l 'expérience de l a  

SODEFITEX en c u l t u r e  cotonnière non i r r iguée ,  

l a  dens i t é  d'encadrement serait p lus  f o r t e ,  

t rouver  des hommes du niveau encadreur qui sont ensui tes  spéc ia l i -  

sés. 

(pour 45000 ha de co ton) ,  c h i f f r e  2 v é r i f i e r .  

r iés  dans ce secteur  d'encadrement, soc i é t é s  d ' in te rvent ion ,  é ta i t  
de 3447. I1 r e s t e  que pour 50 O00 ha, l e s  besoins sont importants 

et ,  pour l e s  ingénieurs ,  il faudra p l a n i f i e r  besoins e t  or ienta-  

t i o n s  des gtudiants .  

Les  soc i é t é s  d ' intervent ion 5 compétence ggographique 

En c u l t u r e  i r r iguée ,  

I1 est f a c i l e  de 

Actuellement, l a  SODEFITM emploie 750 salariés permanents 

Le t o t a l  des sala- 
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A. 

. .  

B. 

CHAPITRE III - BESOINS NATIONAUX ET OEJECTIFS 

C e  chap i t r e  a rapport  au Chapitre III, Section B du plan de quatre  

ans du Sénégal. 

I l  est in t6 re s san t  de r é f l é c h i r  sur l e s  pr inc ipes  dominants de l a  

po l i t i que  sénégalaise ,  ca r  l e s  s t r u c t u r e s  élaborées pour l ' a c t i o n  

seront  animées par  ces  pr incipes .  

Le Sénégal préconise tou jours  un socialisme a f r i ca in .  

ces  mots il y a l e  respect  d'une t r a d i t i o n  de "négritude", un souci 

d 'Qga l i t6 ,  un humanisme. 

Derrière 

TRADITION ET NEGRITUDE 

Tous les  m i l i e u x  semblent c r o i r e  en l a  v a l i d i t é  d'une c u l t u r e  negro 

a f r i ca ine  in tangib le ,  sans suffisamment chercher 2 encer rer  les  

grandes l i gnes  e t  sans d é f i n i r  ce  qui  est compatible avec l e s  pro- 

grès de l a  technique, qui sont également dés i rab les .  

c u l t u r e l s  sont évident s . 
Tout ce  qui  uniformiserai t  serait peu encouragé. 

m a l  gré, une un i f i ca t ion  semble en route. 

e t ,  probablement 2 t r a v e r s  e l l e ,  l a  conception du monde wollof. 

Avec l a  primauté des fa i t s  r e l ig i eux  e t  l a  personal i sa t ion  autour 

d'un marabout. 

Les e f f o r t s  

L' o r i g i n a l i t é  c u l t u r e l l e  est encouragée . 
Pourtant,  bon g ré  

La langue wollof domine 

- -  
- _- - -__-.- - - - --- --- - . -  

EGALITE 

 es références à l a  c0mmunautt.e" familiale ou v i l l ageo i se  sont cons- 

tan tes .  

tous  les domaines, vont en ce sens. 

Sénégal entend a l ler  "de l a  communauté pr imi t ive  2 un é la rg isse-  

ment p lus  développé de l a  communauté ru ra l e  pour a r r i v e r  au socia- 

lisme en f a i san t  l'économie de 1 ' E t a t  bourgeoise, sinon de l a  l u t t e  

Communautés de t e r r e s ,  groupes de t r a v a i l ,  en t re ' a ide  dans 

Le Ve Plan indique que l e  -j 

' d e s  classes".  On peut conclure que l e  Sénégal ne souhai te  pas 

l a  naissance d'une c l a s se  de gros producteurs. 

c i è re ,  l o r s q u ' e l l e  est  appliquée, s'oppose 2 l a  "grande proprikt6" 

Déjà, l a  l o i  fon- 

- 
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qui  serait vendable, louable...On peut supposer que l e  plan donnera 

l a  préférence 5 une ac t ion  de masse p lu td t  qu''a une po l i t i que  de 

tache  d 'hu i l e  qui  serait fondée sur l 'exemple'contagieux de quelques 
z 

planteur-pilotes".  En f a i t ,  ces  décis ions ne sont pas encore p r i s e s  'I 

e t  les  p ro je t s  re la t i fs  au bass in  devront rester t rès  p las t iques  

pour que l e  gouvernement puisse  l e u r  donner l ' o r i e n t a t i o n  qui l e u r  

conviendra. 

exemple, about isse  5 une évolut ion des conditions soc ia les .  

Tout cec i  n'empêche pas que l a  c u l t u r e  a t t e l é e 5  par 
--. 

__ 

C. SOCIALISME OU CAPITALISME 

En général ,  l e  S 6 n é g a l l o r s q u ' i l  en a l e  choix, p ré fè re  6v i te r  l e  

recours au capi ta l isme sur tout  étranger.  

n'ont probablement pas les fonds ( n i  l e  goCrt) des grosses entre- 

prises agr ico les  comme c e l l e  qui nous occupe. D e  grosses  entre-  

p r i s e s  agr ico les  é t rangères  sont d i f f ic i lement  concevables, e l l e s  

s e ra i en t  un é ta t  dans l ' d t a t ,  avec les  d i f f i c u l t é s  po l i t i ques  e t  

soc ia l e s  qui peuvent découler de c e t t e  s i t u a t i o n  ( p r o l é t a r i a t ,  

Les  c a p i t a l i s t e s  nationaux 

revendications soc ia l e s ,  opposit ion 2 l a  f o i s  soc ia l e  e t  r a c i a l e  

à un patronat  é t ranger ) .  

Des en t r ep r i se s  pa ras t a t a l e s  s e ra i en t  concevables comme un capi ta-  

l i s m e  d ' é ta t .  

bénéfice. 

sante, l e  recours au budget de l ' é ta t  serait t r o p  f a c i l e .  Quel 

gouvernement accep te ra i t  de laisser sans secours une en t r ep r i se  

qui l u i  appar t ien t  e t  qui emploie des d iza ines  de m i l l i e r s  de sala- 

riés? D 'a i l l eu r s  i c i  encore l e s  cu l t i va t eu r s  deviendraient pro- 

lgtaires ,  salariés de l ' é t a t ,  fonct ionnaires  en quelque sor te .  

I1 y a peu de chance que l a  so lu t ion  t e n t e  l e  gouvernement séné- 

ga la i s .  

E l l e s  s e ra i en t  à leurs propres frais e t  à l e u r  propre 

En fa i t ,  c e t t e  so lu t ion  n ' e s t  pas te l lement  satisfai- 

Dans l a  l i g n e  a c t u e l l e ,  l e s  Sociétés  d ' Intervent ion semblent devoir 

être l a  so lu t ion  l a  p lus  probable. 

en t r ep r i se  l e  so in  d 'organiser  techniquement (encadrement, d i s t r i -  

bution des semences, engrais.. .) e t  financièrement (commercialisation, 

remboursements.. . ). 

Le gouvernement confie  2 une 

Ces Sociétés  d@Intervent ion  pourraient  gé re r  
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D. 

l e s  périmètres i r r igués .  

pour l e  Sénégal Or ien ta l  oÙ l e  coton semble une importante source 

de revenu, m a i s  oÙ e l l e  a dé jà  lanc'e des périmètres de r i z i -  

cu l ture .  

La SODEFITM est désignée de cet te  façon 

HUMANISME 

I1 ne s ' a g i r a i t  pourtant pas d 'en t repr i ses  d ' é t a t .  

t r a d u i r e  une volonté de faire pa r t i c ipe r '  l a  "Base". 

d'un "Sécrétar ia t  d 'Etat  2 l a  Promotion Humaine'' montre que l ' e f f o r t  

de conscientes ac t ions  est c e r t a i n  : é v i t e r  t o u t  corporatisme, 

& i t e r  une hypertrophie de l'économisme e t  une atrophie  des aspects  

sociaux. L 'a igui l lon ( l i b é r a l )  des p r i x ,  l ' appâ t  de l a  consommation 

ind iv idue l le  ne s e r a  pas l e  moteur p r inc ipa l  de l ' a c t i o n .  

Une cer ta ine  a u s t e r i t é  peut Gtre pr&onisée,  

biens de consommation se f a i s a n t  à t r ave r s  des organisat ions de 

carac tè re  coopérat i f  est aisément contrôlable .  

se rv ices  s ' o r i en ten t  vers  une l i b é r a l i s a t i o n  'a t r a v e r s  de coopéra- 

t i v e s  sommerciales permettant d 'assurer  l a  sénégal isat ion.  

Le plan semble 

L'existence 

- 

La d i s t r i b u t i o n  des 

Il semble que l e s  

Des 
Magasins Tgmoins" permettraient 'a des commerçants p lus  ou moins I' 

navices de se lancer  en p ro f i t an t  des serv ices  c o l l e c t i f s  (achats ,  

comptabilitG Le développement de 1' expérience sera in t é re s san t  

2 su ivre ,  programmes d 'ac t ion  commerciale comme c e l u i  du PAC 
Ivoi r ien ,  o Ù  l e s  s t a g i a i r e s ,  f u t u r s  bout iquiers  e t  f u t u r s  commer- 

çants,  suivent a l ternat ivement  s tages  e t  cours théoriques.  

I1 est donc possible  que l e  commerce l o c a l  ne s 'adapte  pas avec 

l a  cé lé r i té  dés i r ab le  aux demandes e t  besoins de l a  c l i e n t è l e .  

Peut-être faudra- t - i l  su ivre  l'approvisionnement des postes  commer- 

ciaux, former des commerçants. 
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E. AXE ECONOMIQUE 

Ø 

Au point de vue des t ranspor t s ,  l ' é t a t  sénégalais  souhai tera  vrai- 

semblablement o r i en te r  l es  produi ts  vers l e  chemin de fe r  de Tamba- 

counda. 

pole t r o p  grosse,  des possibil i t t5s de croissance mieux contrôlée. 

S o r t i r  par  l a  Casamance n ' e s t  pas impossible. 

r a t t ache r  l a  Casamance 5 l 'ensemble na t iona l  e t  de donner au port  

someillant e t  2 l a  v i l l e  peu ac t ive  de Ziguinchor quelque mouvement. 

Cependant, un débouché s u r  l a  Gambie ne sédui ra  vraisemblablement 

pas l e  Sénégal. 

L'avantage de c e t t e  so lu t ion  est  de fourn i r  2 Dakar, métro- 

L'avantage serait  de 

F. ECHELLE REDUITE DES PROJETS 

Pour l ' i n d u s t r i e ,  l e  Ve Plan semble peu soucieux d 'assurer  une décen- 

t r a l i s a t i o n  régionale e t  une in tégra t ion  des ac t iv i tg s .  

l e s  comités du plan mettent l ' accent  sur les  bases communes 2 diver- 

ses industr ies .  On peut donc penser que dans l a  mesure du possible ,  

l ' é t a t  voudra pousser s u r  place l e  ra f f inage  ou l ' u t i l i s a t i o n ,  a f i n  

de s o r t i r  des concentrés de tomates ou des conserves, p l u t ô t  que des 

légumes ou de l a  viande sur pied  ou en quar t ie rs .  

D'autre p a r t ,  

Enfin, l 'expérience du passé i n c i t e  les  services  gouvernementaux 2 
pré fé re r  quand c ' e s t  possible ,  des indus t r i e s  de p e t i t e s  dimensions 

pl-utôt que des affaires considérables oÙ l a  moindre lacune (de finan- 

cement ou de technique) r isque de t o u t  faire tomber. 

Selon une t e l l e  doctr ine,  il serait  indiqué que les  p r o j e t s  d'i.mmi- 

grat ion soient  organisés en uni tés  fractionnées dans l e  temps e t  

l 'espace p lu tô t  que dans un ensemble massif. 

On c i t e  par  exemple des aménagements 2 Matam q u ' i l  serait  in té res -  

san t  de comparer aux vastes  ensembles de Dagana. 

Telles sont les. impressions que l ' on  peut r e t e n i r  5 l a  l e c t u r e  du 

plan. Les comptes-rendus des commissions de p l an i f i ca t ion  actuel-  

lement en cours préciseront  l es  doctr ines  adoptées e t  permettront 



une adaptation de proJe ts  PNUD aux in ten t ions  gouvernementales. 

D e  t o u t e  façon, il sera nécessaire  que l e s  gouvernements séné- 

g a l a i s  e t  gambien puissent  moduler selon leurs nécess i tés  l oca l e s  

e t  l e u r s  tendances propres l e s  p r o j e t s  d'ensemble a f i n  d'en endos- 

ser réellement l a  p a t e r n i t é  e t  l a  responsabi l i té .  
- -  

G. NIVEAU I 

Dans un s tade f u t u r  on peut poser t o u t  d'abord l a  question de l a  

main-d'oeuvre nécessaire  pour faire l e s  travaux barrages. I1 ne 

semble pas q u ' i l  y a i t  un v é r i t a b l e  problème. L e s  s t a t i s t i q u e s  

sur l a  main-d'oeuvre montrent des d i spon ib i l i t é s ,  non pas peut- 

Ctre sur place,  m a i s  dans d 'au t res  régions p lus  proches de l a  cô te  

Dakar, Thiès, St. Louis... 

La question de d r o i t s  fonc iers  ne do i t  pas causer grande d i f f i c u l t é .  

La population é t a n t  peu nombreuse , l a  t e r r e  cu l t i vab le  est large-  

ment disponible,  

bas fonds inondables peuvent être recherchés pour des cu l tu re s  de 

décrue. 

dans c e t t e  région, il est probable que l ' o n  n'y t rouve pas d'éta- 

blissement permanent (v i l l ages ) .  

l ' obs t ac l e  serait mince. 

I1 faudra t o u t e f o i s  prendre garde que ce r t a ins  

Etant donné l e  carac tè re  généralement malsain des va l l ées  

D ' a i l l eu r s  s ' i l  s 'en t r o u v a i t ,  

Les  maisons sont généralement en maté- 
r i aux  locaux de fa ible  valeur  ( p a i l l e ,  p i sé ) .  

p r i a t i o n  ne se pose guère. 

par  l e s  adminis t ra t ions (sous p r é f e t )  ou les  coopératives. 

est bien probable que l e s  habi tan ts  abandonneront bien vo lon t i e r  

leurs cases,  s i  on l e u r  o f f r e  une aide pour l e s  recons t ru i re  (camions 

d'eau, moules 2 parpaing de t e r r e  stabilisée, bo i s  d 'hu isser ies ,  

tôles).  

avoir des idées d i f f é r e n t e s  sur l 'urbanisme v i l l a g e o i s  e t  sur l e s  

sites souhaitables.  

place,  l a  p o s s i b i l i t é  de r é f l é c h i r ,  de v o i r  des emplacements, peut- 

L a  question d'expro- 

Une enquête sur place sera nécessaire ,  

Mais il 

I1 faudra se souvenir que éleveurs  e t  cu l t i va t eu r s  peuvent . 
. 

I1 sera nécessaire  de laisser aux gens sur 

$tre serait- i l  souhai table  de recons t ru i re  en regroupant l e s  v i l l a -  t 
& O-\@*& 

ges, pour avoi r  des noyaux de l ' o r d r e  de 300 habi tan ts .  Au-dessus c$-- 
tir2 ce nombre, l a  d is tance  des champs aux maisons serait t r o p  grande. 

Ta:l.e décis ion devra être fa i te  tenant  compte des cu l tu re s  proposêes. 
* .  
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1. 

Les v i l l a g e s  ennoyés e t  re logés auront l a  p o s s i b i l i t é  de faire 

des cu l tu re s  sur  l e  marnage provoqué par 1'Gvaporation. 

c ipe  est suffisamment proche des cu l tu re s  de décrue pour que l a  

population s 'y  e s sa i e  facilement. Cependant, ce marnage sera au 

maximum au moment de l'extrème saison sèche. Autrement d i t ,  l e s  

semis fa i ts  au début du re t ra i t  des eaux par  évaporation seront 

bien l o i n s  de l ' e a u  au p lus  f o r t  de l 'évaporat ion e t  de l a  saison 

sèche. I ls  r i squent  d ' ê t r e  desséchés e t ,  par  conséquent, il sera 

nécessaire  qu'un agronome é tudie  ces  cu l tu re s  de marnage. 

Le,pr in-  

L ' i n s t a l l a t i o n  des cu l tu re s  i r r iguées  s u r  de vas tes  surfaces  pose 

un problème de peuplement. 

d é l a i s  dans lesquels  l es  divers  aménagements ac tue l s  ont é té  
effectués .  En e f f e t ,  l e s  expêriences en matière de travaux Pu- 

bl iques,  de construct ion d ' h u i l e r i e s  ou d 'usines  d'égrenage, de 

I1 sera indispensable de mesurer l e s  

défrichements e t  de colonisat ions in tg r i eu res  sont nombreuses. 

On d o i t  pouvoir en t irer des approximations plus raisonables  que 

l e s  6valuations selon de5 normes occidentales .  

Les adminis t ra t ions,  cen t res  de recherches,  soc ié tés  d ' interven- I 

t i o n  ont une grande expérience en l a  matière. Selon ce r t a ins ,  l a  

m i s e  en cu l tu re  de 5000 ha ngcess i t e r a i t  5 ans ( e t  15 O00 ha = 15 ans) ,  

NIVEAU III 

CHAPITRE I V  - STRATEGIES GOUVERNEMENTALES ALTERNATIVES 

S i  l e s  i n s t a l l a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  sont relativement f a c i l e s  ?i 

mettre  sur  pied,  des en t r ep r i se s  agr ico les  sont p lus  l e n t e s  3 ;nonter 

e t  2 démarrer, non seulement il fau t  organiser  m a i s  sur tout  convain- 

c re ,  éduquer. 

Dans l e  cas  présent ,  il faudra d'abord fa i re  ven i r  e t  i n s t a l l e r  une 

masse énorme de gens : plus ieurs  centaines  de milliers. S i  l ' o n  

évalue des fami l les  du type de c e l l e s  qui sont aux terres nueves, 

pour 80 O00 ha, avec une c e l l u l e  f ami l i a l e  par ha, 4,8 a c t i f s  ou 

6,8 habi tan ts  par  explo i ta t ion  (Dubois Cah. ORSTOM 1.75. p. 108), 
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& ce serait 500 O00 personnes déplacer e t  i n s t a l l e r ,  a i n s t r u i r e  

i des techniques d é l i c a t e s  d ' i r r i ga t ion .  L'espacement de c e t t e  en- 

t r e p r i s e  gigantesque prendra i t  au moins une vingtaine d'années pour 

sa r éa l i s a t ion .  

' 

Généralement, l e s  en t r ep r i se s  géantes s e  sont heurtées ?i des d i f f i -  

c u l t é s  mul t ip l iées  pa r  leur gigantisme. I1 s e r a i t  donc indiqué, en 

même temps que l'échelonnement dans les  temps, de procéder 2 un 

échelonnement dans l ' e space ,  une i n s t a l l a t i o n  en grappe e t  non pas 

de t r è s  vas tes  défrichements groupés. 

l o g i s t e s  y ve r ra i en t  peut-être auss i  l 'avantage de limiter l a  d i f -  

fusion des maladies. La t a i l l e  des v i l l a g e s  est souvent l imi t ée  

par l a  dis tance des champs. 

posera i t  guère. 

t és  v i l l ageo i ses  de 1000 ha  chacune, cons t ru i t e s  selon l e s  coutumes 

de chaque é thnie ,  en hab i t a t  dispersé  ou groupé en bordure de l a  

cuvet te  i r r i g u é e ,  a f i n  d ' ê t r e  e n t r e  plateau e t  va l lée .  

p lus ieurs  exemples, il semble q u ' i l  y a i t  normalement symbiose 

e n t r e  p lus ieurs  v i l l a g e s ,  pour l e  marchê e t  l es  échanges matrimoniaux. 

Le médecin e t  l e s  agropatho- 

Eh cu l tu re  i r r i g u é e ,  l a  question ne se 

I1 serait  possible  de concevoir p lus ieurs  communau- 

D'.après 

Même s i  un échelonnement dans l e  temps e t  dans l 'espace e s t  adopté, 

l a  p a r t i e  ag r i co le  du p ro je t  suppose un déplacement important de 

population. 

grave, 

t o u t e s  pièces. 

Pour l a  p a r t i e  i n d u s t r i e l l e ,  l e  problème n ' e s t  pas 

Nombreuses sont les expériences de v i l l e s  minières c rées  de 

On t rouve tou jours  des volonta i res  pour ven i r  dans une v i l l e  e t  pour 

adopter un genre de v i e  urbain,  

Mais dans l a  mesure oÙ l a  p a r t i e  agr ico le  du 

il faudra d tudier  de près  l a  question des f u t u r s  paysans. 

expgriences dê j à  faites,  Matam, Dagana, Delta du Sénégal, Terres 

Neuves, devront Etre ana l i sées  : qui sont l e s  immigrants, de que l le  

région viennent- i ls  , e t  de que l le  distance? Quelle est L'évolution 

de l e u r  s i t u a t i o n  familiale, que l le  est l e u r  s t a b i l i t é ,  que l les  sont 

leurs motivations,  comment s'est fa i te  l e u r  i n s t a l l a t i o n ,  e t  quel en 

a "eté l e  coat? 

p ro je t  est  déc is ive ,  

Les 
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i, 

11 n'a pas 6t6 possible ,  d a n s . l e  d é l a i  de 15 jours qui  m ' a  été 
donné, de répondre 5 ces questions,  dont beaucoup n'ont pas é té  
étudiées  jusqu 'à  présent  . rl 

Pour l es  t e r r e s  neuves, quelques publ icat ions (Cah OESTOM Sciences 

Humaines, X I I ,  1975) donnent des indicat ions.  

pionniers  a é t6  relativement coilteuse - 785 000.-fcfa pour fou rn i r  

p u i t s ,  rou tes ,  o u t i l l a g e s ,  avances pour l ' a l imenta t ion ,  Bquipe- 

L ' i n s t a l l a t i o n  des 

ment des f u t u r s  v i l l a g e s ,  t r anspor t s ,  e t  un minimum de f a c i l i t é s  

d ' i n f r a s t ruc tu re  sociale., écoles  e t  santé. 

03 peut-on t rouver  l e s  populations nécessaires  à l a  mise en va leur  

des t e r r e s  i r r i g a b l e s ?  

chacun l a  v o i t  comme t rès  excentrique,  

La  rggion de Kédougou e s t  l o i n  de t o u t  et  

L'évolution démographique e s t  c e r t e s  tr8s in tense ,  l es  taux de 

croissance de l a  population sont élevés.  A longue 'echéance, p lus  

l a  pression démographique s ' é lèvera ,  de nouveaux aménagements se- 

ront  peut-être ndcessaires.  

ces t e r r e s  nouvelles? 

. . !  

Néanmoins, o Ù  t rouver  l es  colons de 

Les Sdrer sont des ag r i cu l t eu r s  dont on regpecle l a  compétence et  

l e  soin. 

L'expérience des terres neuves montre que l e  mouvement a 6té  
d i f f i c i l e  depuis 1935 lorsque l a  migration s 'est a r r ê t é e ,  avec des 

r ecu l s  e t  des abandons de terres. E l l e  a r e p r i s  avec les  terres 

neuves e t  semble maintenant en cows,  m a i s  avec une cadence assez 

f a ib l e .  

Mais i l s  ne sont pas bien enthousiastes  pour s ' expa t r ie r .  
' 

Déjà les  t e r r e s  neuves semblent aux Se'rer f o r t  é loignées de leurs  
v i l l a g e s  d 'or igine,  avec lesquels  i l s  n 'accepteraient  pas de couper 

leurs l i e n s .  

L e s  zones couvertes pa r  l e  p ro je t  ac tue l  sont  encore infiniment 
- - A  .- 

plus  lo in t a ines ,  même s i  on les  rapproche de Tambacounda. 

Wollofs sont plus  volont ie r  voyageurs. 
Les 

L a  zone oÙ i l s  habi ten t  l e u r  
. est  t rès  etrangère.  Des motivations r e l ig i euses  ont pu les  i n c i t e r  



?i se déplacer. 

pas l e  m&me effet .  

traPne une i n s t a l l a t i o n  dé f in i t i ve ,  sans grande p o s s i b i l i t é  de 

voyage. La  c u l t u r e  i r r i g u é e  en effet  "lib&e" du t r a d i t i o n n e l  

f a rn i en te  de l a  saison sèche oÙ, f a u t e  de t r a v a i l  agr ico le ,  on 

peut se déplacer , faire du commerce. . . 

L e s  motivations purement économiques n'auront 

D 'a i l leurs  une implantation paysanne en- 

Les Toucouleur sont  mobiles, dit-on. L'habitude des cu l tu re s  de 

décrue leur  donne une ce r t a ine  "qual i f ica t ion"  pour l a  cu l tu re  

i r r iguée .  

l a t i o n  a dQ être récept ive.  

d 'or igine,  l e  Fleuve Sénégal, m&me s i  l e s  dis tances  sont grandes 

l e s  diverses  "escales" font  p a r t i e  de 1 ° u n i t 6  géographique, his-  

t o r ique  ( e t  sentimentale).  
Fleuve 2 Médina Gonasse, m a i s  ce qui est  valable  pour quelques cen- 

t a i n e s  de personnes ne l ' e s t  plus  pour des dizaines  de m i l l i e r s .  

L'existence d'aménagements d ive r s  montre que l a  popu- 

Mais i ls  r e s t e n t  dans leur  mil ieu 

D e s  réseaux ex i s t en t  qui r e l i e n t  l e  

Les Sarakolé voyageant beaucoup, pu i squ ' i l s  vont jusqu'en France 

ou au Zagre. 

un attrait infiniment plus  f o r t  que l a  modeste prospér i té  paysanne 

dans un pays perdu. 

G a m b i e .  

d 'origine.  Venus peut-etre depuis des s i è c l e s  avec les  conquetes 

des vassaux du M a l i ,  l e u r  migration ne peut en r i e n  ê t re  comparée 

?i ce que serait une migration de nos jours .  

Le voyage l o i n t a i n  e t  l e  commerce spécu la t i f  exercent 

I1 y 8% il est v r a i ,  des Sarakolé en Haute 

Mais i l s  ont semble-t-il perdu contact  avec l e  pays 

L e s  Gambiens peuvent-i ls  à leur tou r  fou rn i r  des colons aux terres 

nouvelles de l a  région de Tambacounda? 

in t e rna t iona l  qui n ' e s t  pas s i  f a c i l e  ?i résoudre. 

démographique extrsme, quel  état accepte de v o i r  une p a r t i e  de sa 

population s'en a l le r  dEfinitivement? 

accepte une t e l l e  idée e t  donne son appui p o s i t i f  en organisant pro- 

pagande, dépar t s ,  e tc .  

province est  justement moins f o r t e  qu'à Banjul, 

a u r a i t  peut-&tre également l ' impression d'un kyste  &ranger,  dange- 

reux parce que absolument l imitrophe. L'irrédentisme serait du do- 
maine prévis ib le .  

Il y a 12 un problème 

Sauf une pression 

fo"Wa.t."4.&-- 
I9 semblerait  quë Banjul 

La pression démographique dans l a  haute 

Le Sgndgal d ' a i l l e u r s  
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Au con t ra i r e ,  une migration Balante, Mancague, Mandjaque serait 

plus  concevable. Déjà ces  peuples migrent en Casamance e t  jusqu'- 

aux Niayes du Cap V e r t .  

Cul t ivateurs  de polders ,  i l s  savent s ' adapter  2 l a  cu l tu re  i r r iguée .  

Plus l o i n  de chez eux, i l s  ne revendiqueront pas un rattachement 

m a i s  l e s  o b j e c t i f s  de d r o i t  i n t e rna t iona l  demeurent. Le  gouverne- 

ment de Guinée-Bissao peut - i l  ê t r e  favorable 3 de t e l s  mouvements? 

Pour compléter l e  tab leau ,  il f a u t  évoquer l e s  p o s s i b i l i t é s  de m i - .  

g ra t ion  des Foula du Fouta Djalon. Déjà en 1954, i l s  fournissaient  

une l a rge  proportion des t r a v a i l l e u r s  de Séfa. 

_ .  

11 y a bien au Sénégal une zone oÙ l a  population est dé jà  s o r t i e  

de son mi l ieu  d 'or ig ine  e t  s e  t rouve prGte pour t o u t e s  l es  aventures. 

A Dakar, il y a vraisemblablement un nombre considérable d 'homes 

disponibles (chômeurs. . . ) , m a i s  les expériences faites de re tour  2 
l a t e r r e  des jeunes gens venus en v i l l e  ne sont guère concluantes. 

Il f a u t  rappeler ,  cependant, une enquête b ien  ancienne fa i te  '1 
Brazzavi l le  vers  1956. D e s  jeunes gens semblaient accepter  l e  

r e tou r  2 l a  terre" 2 condition que ce s o i t  dans une organisat ion 

oÙ ils se ra i en t  l ibérés des vieux e t  de l a  coutume, d'une p a r t ,  e t  

oÙ i l s  pourraient ,  d ' au t re  pa r t  , t r a v a i l l e r  avec des machines, ,re- 

cevoir  un salaire e t  avoi r  une s i t u a t i o n  d!ouvriers. 

I' 

Le gouvernement sénégalais  n ' e s t  probablement pas désireux de se 

mettre  sur l e s  bras une en t r ep r i se  dont l 'énormité  e t  l es  d i f f i c u l t é s  

s e ra i en t  presque c e l l e s  de Richard T o l l ,  Séfa,  e tc .  Socialement, 

une masse p r o l é t a i r e  n ' e s t  guère souhai table ,  

L'idée d'une symbiose en t r e  l e  t r a v a i l  paysan e t  l e  t r a v a i l  "3 l a  

machine" mér i te  peut-être d ' ê t r e  creusée. 

s an te  a été f a i t e  pendant l es  années 1960 2 Séfa. 

6 t6  donnés 3 des v i l l a g e o i s  qTJi devaient y e f f ec tue r  des assolements 

sur des pa rce l l e s  prévues e t  délimitées È i  l 'avance. 

Une expérience in té res -  

Des l o t s  avaient 

Dans ces bandes, 

les t r a c t e u r s  pouvaient passer exécuter méthodes de cu l t i va t ion ,  

puisque tous  l e s  cu l t i va t eu r s  vo is ins  avaient des pa rce l l e s  j o i n t i -  

ves en cu l tu re s  semblables. Toutes l e s  pa rce l l e s  2 labourer pour 
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les arachides ou l e  m i l ,  pouvaient ë t r e  faites d'un seul t ra i t  

t ransversa l ,  t and i s  que l e s  façons manuelles é t a i en t  f a i t e s  dans 

l e  sens longi tudina l  qui é t a i t  auss i  c e l u i  de l a  r é p a r t i t i o n  de l a  

possession des champs. Cet aménagement de t e r r o i r  permet a i n s i  un 

mélange des paysans e t  d 'ouvriers.  

v ie  rura le .  

Cela peut rendre a t t i r a n t e  l a  

Enfin, compter sur  une migration importante de chômeurs c i tad ins  

para4t bien utopique. 

2. ORGANIS AT I ON A D M I N I  STRAT IVE 

En même temps qu'une ref lexion sur  les  soucis possibles  de migrations, 

il fau t  entreprendre dès maintenant une re f lex ion  sur les  p o s s i b i l i t é s  

e t  l e s  modalités de l'encadrement. I1 faut  i c i ,  que l e  gouvernement 

sknkgalais se sen te  parfaitement l i b r e  de ses options. 

vue technique, n i  du point de vue soc ia l ,  n i  du point de vue &conomi- 

que, il n'y a de so lu t ion  évidente. Capitalisme l i b é r a l ,  capitalisme 

d ' s t a t ,  auto gestion coopérative, p e t i t s  exploi tants  encadrés par  une 

administration é ta t ique  ou par des Sociétés  d ' intervention. Tout e s t  

possible.  

puisse  avoi r  l e  souci de synthétiserbque pouvait chercher l a  TVA de 

Roosevelt. Se l imi t e r  2 l a  production s e r a i t  dangereux. 

N i  du point de 

Toutefois,  il fau t  qu'une autorj-té quel le  qu ' e l l e  s o i t ,  

.J- r 
c 

D'a i l leurs ,  l es  problèmes posés par l a  recherche de migrants montre- 

ront  avec évidence l a  nécess i té  d'une approche globale. Il  sera in- 

dispensable, dès l e  départ ,  d 'organiser un service que l ' o n  pourra i t  

appeler Social" s i  l ' on  voula i t  oubl ier  ce  que ce mot connote de 

bienfaisance,  on pourra i t  l e  d i r e  "Sociologique", s i  l ' o n  voula i t  

oubl ie r  ce  que ce mot t r a i t e  de recherche "fondamentale" hors des 

p o s s i b i l i t é s  d'a,pplication pratique.  Il  f a u t ,  en e f f e t ,  que quelqu'- 

un suive les  questions du peuplement, de famille, de besoin s o c i a l ,  

c u l t u r e l  e t  éducatif  au sens l e  plus l a rge ,  en y inc l inant  t ou t  ce 

que l ' o n  entend 2 l ' U € E S C O  sous l e s  "community development", 

éducation de base, e tc .  

11 

I1 s e r a  nécessaire  que l ' a u t o r i t é  responsable s o i t  en r e l a t ions  avec 

les  a u t o r i t é s  homologues qui pourraient ê t re  c i t é e  par l a  Gambie. 
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Rien n'empêche semble-t-il que l a  Société d ' intervent ion chargée 

r, de l a  zone géographique en question s o i t  h a b i l i t é e  2 d i r i g e r  

l'ensemble de l ' e n t r e p r i s e  du côté  sénégalais.  

I1 faudra cependant que l e s  responsables so ien t  bien convaincus 

que l e u r  r ô l e  n ' e s t  pas de produire ?i t o u t  p r i x ,  mais d'assurer 

l a  population un développement kquilibré.  

3. PECHERIE % \  

L'existence de l a c s  de barrages importants do i t  i n c i t e r  2 é tudier  

l a  question de l a  p isc icu l ture .  

Tout d'abord, il est probablement indispensable de prgvoir ,  avant 

l a  mise en eau, une cer ta ine  déforestat ion,  sinon les  arbres  noyés 

par  l ' inondat ion rendraient  impossible l 'usage  de f i l e t s  e t  au t res  

engins de fond. 

D'autre p a r t ,  il sera indispensable,  selon l e s  r6sultats de l 'ana-  

l y se  chimique des eaux, de prévoir l ' appor t  d 'engrais  ou au t res  

sels minéraux indispensables 2 l a  faune aquatique. 

cautions s'imposeront dans l a  basse va l l ée  s i  l e  taux de s a l i n i t é  

est  abaissé.  

e t  il sera nécessaire de prévoir- l e u r  remplacement par  des espèces 
d'eau douce. 

de poisson, m a i s  l e s  ca isses  de poisson entassées  sur  l e  po r t  à Banjul 

montrent qu"1 y a production par  des pêcheurs sénégalais  e t  exportation. 

L e s  mêmes pré- 

Les  espèces d'eau saumâtre se  trouveront éliminées 

A 

Cj &.wu br % 
. 

Peut-être l a  fe&* n'est-el le  pas grande consomatkm V P Ce 

Pour l e s  l a c s ,  l e s  consei ls  d'un expert de l a  faune d'eau douce 

seront  nécessaires ,  car  l ' appor t  de proteine que fou rn i t  l e  poisson 

est nécessaire pour l ' é q u i l i b r e  nut r i t ionnel .  

é tud ié  l e  Niger auront l 'expérience de ces eaux, des méthodes 

d'ensemencement, des techniques de pêche e t  de conservation. 

D e s  experts  ayant 

I 

-2 

Dans l a  population sénégalaise,  il y a certainement parmi les  ri- 

verains du fleuve Sénégal des équipages de peche qui pourraient  

se f ixer  dans les  régions intéressées .  
-.. 1.. 



c 
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Pêche, navigation, conservation peuvent vraisemblablement être 

assurées selon les conditions traditionnelles (fumage.. . ) , ce 
qui aurait l'avantage de ne pas changer le goût auquel le con- 
sommateur local est habitué. On sait en effet que les gocts 

en matière culinaire sont particulièrement tenaces. Les cui- ,. 

sinières n'aiment pas tellement sortir de leurs habitudes. 

CHAPITRE 4. - CULTURES NON IRRIGUEES 

A propos des cultures alimentées par la pluie, il convient de 
souligner l'intérêt de citer un marché des produits vivriers 

(mil, mébe' tomates, piments, etc.). En effet, les cultivateurs 
hésitent a se lancer dans des productions dépassant leur consom- 

mation personnelle. Pour les produits exportables (arachides , 
coton), les circuits de commercialisation existent. Pour le riz, 

le circuit de distribution fonctionne. Des organisations d'achat 

et de collecte seront nécessaires pour les autres denrées. 

PA&+& 

Selon les produits envisagés, il faudra songer aux modalités de 

conservation. Des procédés traditionnels existent (séchage au 

soleil des piments, poudre de tomates, oignons.. . ) e  

duction importante é%ait envisagée, des concentrés de tomate 

pourraient être fabriqués et m i s  en bolte. 
rience de cette industrie. 

-- 
Si une pro- 

Le Sénégal a l'expé' 

Le bassin arachidier du Sénégal fournirait vraisemblablement un 

marché suffisant, sinon il faudrait ktudier avec les gouverne- 

ments voisins (Malie..) les possibilités d'exportation. 

J .  CBAPITRF: 4 ,  C - ELEVAGE 

Le besoin de viande est évident. 

d'ailleurs une croissance de la demande. 

Le plan sénégalais prévoit 

Même si aucun développement spécial de l'élevage n'est prévu, il 

sera indispensable de prévoir une utilisation de l'espace permettant 

la coexistence sans querelles des pasteurs et des cultivateurs. 

Lorsqu'il s 'agit du bétail appartenant aux cultivateurs , les questions 



se résolvent assez facilement, chacun su rve i l l an t  son troupeau ou 
c lô turant  ses champs s i  l e s  jachères sont groupées en pature 

co-mínale. 

humants, des points  d'abreuvement devront être prévus, au long des 

canaux de dér ivat ion par  exemple, oÙ des créneaux i n t e r d i t s  2 
l ' a g r i c u l t u r e  seront pratiqués.  

Lorsqu'i l  s ' a g i t  de 'bétai l  appartenant à, des t rans-  

- 

Le d r o i t  coutumier prévoyait c e t t e  "servitude d'abreuvement" pour 

l es  troupeaux. Il est impossible en e f f e t  de maintenir dans un 

cheminement t r o p  rédui t  un troupeau a f f o l é  par l a  proximité de 

l 'eau.  

Peut-etre serait- i l  judicieux de prévoir  en zone i r r i g a b l e  des 

prés  d'embouche oÙ l e  b é t a i l  pourra i t  &re remis en forme avant 

abattage. 

étuaiés déjà par  l e s  services  compétents q u ' i l  faudra i t  consulter.  

On retrouve i c i  l e  p ro je t  é tudié  par  Latino Consult pour M. Kkbk. 

Ces ranches d'élevage i n t e n s i f  ont probablement é t é  

6. CHAPITRE 5 ,  B - TRANSPORTATION, C - POLITIQUE 

Le Sgnggal Oriental  a t t end  tou t  du "d6senclavement" : sous ce 

terme on entend l a  créat ion d'un bon système de routes  d'accès 

?i Kaolack, Tambacounda, Kédougou. De  Kaolack ?i Koupentoun, l a  

route  est à peu près bonne. 

entretenue. 

I1 est cer ta in  que l e s  t ranspor t s  de personnes ne sont pas intenses .  

La  comparaison avec l e s  gares rou t i è re s  de Kaolack est frappante. 

Mais l a  différence de s i t ua t ion  démographique ne do i t  pas ê t re  

Ensuite, c ' e s t  une p i s t e  la tér i t iske,  

Le chemin de f e r  exis te .  

L 'entret ien n ' e s t  probablement pas ce q u ' i l  aurait dC1 ê t r e .  La 

concurrence de l a  route  a joué. 

I1 n 'a  plus  l ' a c t i v i t é  q u ' i l  avai t .  

. L'ONCAD a é-té crée pour remplacer les  commerçants acheteurs. Le 

gouvernement en ava i t  f a i t  une pièce d'un système soc ia l i s t e .  

I1 n ' e s t  donc pas ce r t a in  q u ' i l  s o i t  disposé 2 changer sa pos i t ion  

sur l e  monopole ONCAD. 
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Rien n'empêche 1 'ONCAD d'acheminer l e s  produits par  un i t i n &  

r a i r e  p lu tô t  que par  m ' a u t r e .  

par  voie f luv ia l e  gambienne ne serait pas impensable. 

l a  production u t i l i s é e  2 Dakar (arachides,  coton) ne peut pas 

ê t re  détournée vers  l 'exportat ion.  

port  : camion - Gambie (bateau) - Dakar (po r t )  camion (usifie),  

s o i t  plus  économique que l a  voie a c t u e l l e . .  Psychologiquement e t  

politiquement, c e t t e  voie gambienne ne séduira  pas l e s  sénégalais.  

En effet ,  l 'amitié sénégalo-gambienne n ' e s t  peut-être pas auss i  

f o r t e  au niveau du p e t i t  peuple qu'au niveau des c lasses  éc la i r6es .  

A première vÜe, une exportation 

Mais tou te  

R i e n ,  ne prouve que l e  t rans-  

I 

Les  chauffeurs sénégalais  qui t r a n s i t e n t  par  l a  Gambie s e  Plaignent 

que l a  pol ice  gambienne les  dgfavorise (donnant p r i o r i t é  aux 

gambiens...). 

douanière, s ' e f fo rce  d ' a t t i r e r  l a  production de l a  zone fronta- 

l i è r e  par  une implantation de magasins témoins. 

, 
i .- 

Le gouvernement se préoccupe beaucoup de l a  fraude 

CHAPITRE 5 ,  C - L'APPROVISIONNEMENT D'EAU 

Le Sénégal confie l a  gest ion des adductions d'eaux 5 l a  SONES, 

Société  Nationale des Eaux du Sénégal 

l es  comunes paient  une redevance. L e s  branchements individuels  

sont payés pa r  l es  pa r t i cu l i e r s .  

ayant des branchements individuels  sont relativement peu nombreux. 

La négligence 5 payer une redevance en t ra ine  l a  coupure. 

pour l e s  fontaines publiques, 

I1 est  probable que l e s  Africains 

La consommation d'eau e s t  relativement f a i b l e ,  de 20 2 150 l i t res  

par  personne e t  par  j ou r  en comptant l es  arrosages. 

CHAPITRE 5 ,  C - EAUX RURALES 

Partout  l a  question de l ' e a u  est c ruc ia le ,  pour l e s  cu l t iva teurs  

e t  plus  encore pour l es  éleveurs. 

Sénégal une r ichesse po ten t i e l l e  considérable. 

Banque Mondiale est en cours de r é a l i s a t i o n  au nord de Tambacounda. 

I1 est acquis déjà que l ' importance du troupeau est double de ce 

que l ' o n  c roya i t  (3 ,9  bovins par  hab i t an t ) .  

Ceux-ci représentent pour l e  

Un pro je t  de l a  
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Les forages sont donc une opération ren tab le  économiquement. 

L ' i n s t a l l a t ion  du matér ie l  perfectionné n 'es t  peut-&tre pas l a  

meilleure solut ion,  ( en t r e t i en ,  réparat ions,  alimentation en 

carburant,  r isquent  de poser des problèmes insolubles.  ) 

L'existence de p u i t s  augmente l e  pouvoir du chef de v i l l age  

loca l .  

11 f a u t  également prendre des mesures pour assurer l a  coexistence 

pacif ique éleveurs-cult ivateurs.  

être aménagés aux p u i t s  ou aux r i v i è r e s  e t  l es  cu l t iva teurs  vois ins  

des accès doivent prendre l 'hab i tude  de c lore  (des haies  vives 

se ra i en t  f o r t  u t i l e s  pour l u t t e r  contre 

Des couloirs  d'accès doivent 

CHAPITRE 5, C - L'EAU POUR LE BETAIL 

Au Sénégal, l a  r é p a r t i t i o n  de compgtence e s t  complexe pour les 

pompes e t  forages. 

l i q u e  fou rn i t  des pompes 2 main. 

hydraulique fourn i t  des pompes au mazout e t  se rv ice  &'en t re t ien  - 

Le Ministère du Développement Rural e t  Hydrau- 

L a  Société ou t i l l age  mécanique 

une soc ié t6  nat ionale  des forages (Sonafor) exécute des forages - 
l e  serv ice  de l 'é levage en fa i t  peut-être aussi .  

CHAPITRE 5, C - L'EAU POUR LES CULTURES IRRIGUEES 

La cu l tu re  i r r iguée  (par  des moyens d ivers )  semble avoir  p r i s  

beaucoup d'importance au Sénégal. 

i r r i g u é e  sur des polders est  très ancienne en Casamance. 

vallée du fleuve, l e s  cyl$ures-de-  

( H. Labouret - Les Paysans d'Afrique Occid 

La  t r a d i t i o n  de r i z i c u l t u r e  

Dans l a  

.P * L  iza -- - -*- 
Cau#Boutillier - L a  Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal - PUF) 

Depuis, de nombreuses régions ont vu de r é a l i s a t i o n s  diverses. 

I1 faudra i t  pouvoir faire un b i l an  de tou te s  ces t en ta t ives ,  des 

méthodes techniques ou jur idiques essayées par  les  Niayes, 

Richard Toll, l ' o rganisa t ion  autonome du Delta devenue SAED, Matam,  

*t%."-Q 

- C&d85@ I 
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Du point de vue du sociologue, il faudra i t  d tudier  l a  population, 

son or ig ine ,  son s t a t u t  d 'ouvrier ou paysan explo i tan t ,  l a  stabi- 

l i t é  de l ' i n s t a l l a t i o n ,  l es  r e l a t ions  soc ia les  crées dans l e  

mil ieu nouveau, l a  pers is tance de,s r e l a t i o n s  avec l e  mil ieu d 'or i -  

gine,  l a  naissance d ' é l i t e s  d i r igeantes ,  etc... 

c 

On cons ta t e ra i t  probablement une d i f fé renc ia t ion  de conditions 

sociales .  

sourga-travail leurs permanents, cadets , neveux ou gtrangers - l e s  

navetanes t r a v a i l l e u r s  saisonniers  - l e s  f i rdou  employés occasion- 

nellement, l a  différence d ' au to r i t é ,  de pouvoir économique est b ien  

connue. Mais il y a auss i  

des paysans prévoyants, équip&, possédant des a t t e l ages  e t  des 

réserves de vivres  - e t  des paysans démunis qui louent semoirs ou 

boeufs. Les p r i x  de loca t ion  sont relativement élevés (2 Gouloumbo 
un boeuf est loué 5000 F pour l a  saison - un semoir 300 F pour faire 

une "corde" de coton. 

Entre l e s  chefs de famille ( e t  d ' en t r ep r i se ) ,  l es  

Celle en t r e  hommes e t  f e m e s  également. 

Sans q u ' i l  y a i t  coupure comme e n t r e  c lasses  soc ia l e s ,  il y a des 

inéga l i t é s .  

t re.  

m i e r  ne va pas dans l e  sens d'une concentration des biens. 

E l l e s  ont peu de chance de se perpétuer e t  de s'accro4- 

Les  l i e n s  familiaux amènent des r épa r t i t i ons ,  l e  d r o i t  coutu- 

I1 est probable que l ' o n  cons t a t e ra i t ,  dans les Terres Neuves, un 

desserrement des l i e n s  familiaux, affranchissement des jeunes par  

rapport  aux vieux, des femmes par  rapport  aux hommes. Pour m a  p a r t  , 
.je Dense aue ce mouvement e s t  inévi tab le  e t  finalement bknéfiaue. 

En effet ,  1 'Btre  humain prend conscience de sa personal i té ,  de 

l'autonomie de sa pensée, de sa volonté. 

ê t r e  assumé avant d ' ê t r e  dépassé. L'individu pourra s a c r i f i e r  

librement cer ta ines  de ses l iber tés  pour une communauté voulue 

clairement e t  non plus  imposée par  l es  t r a d i t i o n s ,  l a  pression de 

. l ' o p i n i o n ,  etc...  D e  meme,  les  rapports Jeunes-vieux passeront du 

s tage  de l ' ob l iga t ion  de respect née . $  l a  coutume, de l a  géronto- 

C e t  individualisme do i t  

c r a t i e  quasi-religieuse 2 un respect e t  2 un dévouement volontaires...  

Mais bon nombre d ' i n t e l l ec tue l s  a f r i ca ins  refusent  d'envisager 

c e t t e  transformation. I ls  n ien t  l a  s o i f  d 'évolution de l a  jeunesse 

. .. i' 
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h e t  accuseront l'économie de marché de corrompre les  v i e i l l e s  va- 

leurs af r ica ines .  Une transformation économique, soc ia le ,  tech- 

nique de l ' importance des 80 O00 ha i r r i g a b l e s  s e r a i t  profondé- 

ment traumatisante. 

formation, pourra v e i l l e r  à ce que l ' a spec t  de rupture s o i t  

atténué. 

e t  pour l e  bien commun n ' e s t  pas une coupure mais un prolonge- 

ment, un élargissement de l a  communauté. V i s i t e s ,  accompagne- 

ments ,  so lenni tés  e'viteront l a  mauvaise conscience de départs 

m a l  acceptés. 

a inés ,  s i  on l e  c r o i t  bon, en exigeant l e u r  présence pour tou te  

vente effectuée par  quelqu'un de l e u r  carré.  Mais n'est-ce pas 

dé jà  passé? 

Le gouvernement, s ' i l  décide c e t t e  t rans-  

La migration qui se  fa i t  avec l 'accord des communautés 

On pourra renforcer  l ' a u t o r i t é  des pères ou des 

Les femmes vendent librement coton ou arachides. 

11 faudra donc que l e  gouvernement accepte (ou re fuse)  l e  r isque 

d'évolution, q u ' i l  laisse réflé.cchir l 'op in ion ,  sur tout  c e l l e  

de l a  "classe pol i t ique" su r  ces problèmes. 

gérer  les  d i f f i c u l t é s  : l a  migration vers  Dakar const i tue une 

p i r e  rupture d'avec l e s  t r ad i t i ons .  

forment, qui dégageront l es  valeurs  permanentes de c e l l e s  qui 

ne sont qu'accidentelles.  

I1 ne f au t  s'exa- 

Des hommes nouveaux s ' y  

Face aux transformations soc ia les ,  face 2 l a  psychologie indi-  

v idue l le  s u r  les  questions d'kconomie d'argent,  de h ié rarch ie ,  

de besoins,  l ' é g l i s e  catholique dans les  "Terres Neuves" a 

en t r ep r i s  de pousser ses f i d è l e s  3 r é f l éch i r .  

ressant de connaetre l 'opinion 3 ce propos des marabouts de 

t r è s  s t r i c t e  observance , comme ce lu i  de Médina Gonasse. 

I1 serait in té -  

. -  

La  pa r t i c ipa t ion  des experts  sénégalais réunis 

Société  Nationale d'Etudes e t  P lan i f ica t ion ,  sera précieuse,  

comme c e l l e  de l a  sect ion de sociologie de 1'IFAN (Abdoulaye 

B. Diop). 

l a  SONEP, 
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n Au niveau v i l l ageo i s ,  l a  présence d'agglomérations denses per- 

me t t r a i t  au Sénégal de développer avec l e u r  p le ine  e f f i c a c i t k  

les "communautés rurales".  I1 s ' a g i t  d'une organisation de type 

municipal, qui étend son a u t o r i t é  sur ce que l ' o n  pourra i t  appe- 

l e r  un canton. Sur une surface rédui te  l e s  rencontres e t  dis- 

cussions sont f a c i l e s ,  on peut penser qu'une prat ique de l a  dé- 

mocratie rurales s e r a i t  f a c i l i t é e  dans des périmètres i r r igués  

oÙ l a  densi té  de population est plus grande. Les f ron t i è re s  

de ces communautés peuvent être t racées  de façon 2 englober uni- 

quement des cu l t iva teurs  de zone i r r iguée .  L'avantage en serait 

que l e  mil ieu serait homogène, les  soucis de tous analogues e t  

l e s  p r i o r i t é s  budgétaires f a c i l e s  Èi établir .  

serait de faire un découpage mélageant des nouveaux v i l l ages  

i r r i g u é s  avec des habi tan ts  anciens. 

bablement meilleure car  e l l e  é v i t e r a i t  les  tensions &rangers/ 

autochtones, agr icul teurs /pasteurs ,  en permettant 3 tous de dis- 

cu ter ,  de se mieux conna€tre e t  en f a i s a n t ,  p a r  un budget commun, 

pa r t i c ipe r  les  pauvres aux bénéfices des riches.  

c 

Une au t r e  so lu t ion  

Cette so lu t ion  serait pro- 

I 

D a n s  l a  mesure o Ù  des marabouts i n f luen t s  joueraient  un r ô l e  

d i r igeant  dans l a  migration e t  l a  mise en valeur de périmètres 

i r r i g u é s ,  leur rôle se t rouve ra i t  accru sur l e  plan nat ional .  

De même on peut supposer que l e  personnel po l i t i que  actuellement 

dir igeant  du Sénégal Oriental  pourra i t  he 'si ter devant une mise 

en valeur aussi  massive, Un a f f lux  de population nouvelle, en 

effet ,  per turbera i t  l ' i n f luence  de c l i en tk l e s  anciennes e t  

pourra i t  entra€ner  l a  montée d'hommes nouveaux. 

L 'agr icul ture  i r r iguée  qui exige une main-d'oeuvre abondante ne 

serait probablement pas t rès  favorable 2 l ' implantat ion d'entre- 

p r i se s  sén6galaises de type c a p i t a l i s t e .  

ranch a été é tudié  par  Latino Consult (Argentin) pour M. Babacar 

Kgbé. 
f audra i t  q u ' i l  s o i t  in tégré  dans un plan d'ensemble. 

Lbq 
Pourtant &?, proje t  de 

C e  p ro j e t  e s t  considérable. On a pa r l é  de 1 0  O00 ha, il 

Comme cela a été d i t ,  une grande en t r ep r i se  d ' é t a t  n ' es t  pas in- 

concevable. Peut-être aura i t -e l le  même des avantages techniques : 
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a u t o r i t é  des techniciens,  d i sc ip l ine  apparente. Mais i& es$ 
douteux que l e  Sénggal s ' o r i en te  vers une t e l l e  so lu t ion ,  

entref i r ise  aussi  vas te  s e r a i t  d i f f i c i l e  cont rô le r ,  1'F$a$ 
s e r a i t  sans cesse s o l i c i t é  de combler l e s  d é f i c i t s .  

paysans se ra i en t  des p r o l é t a i r e s  avec l ' i n s t a b i l i t é  que cel-a 

peut supposer. 

Une 
ri 

E n f i n ,  L e s  

, 

La so lu t ion  de p e t i t e s  en t r ep r i se s  fami l ia les  p a r a î t  plus  vrai- 

semblable, avec un encadrement pour assurer  consei ls  teehnggues, 

commercialisation , d i s t r ibu t ion  de semences. L'encadrement peut 

Gtre assuré ga r  l e s  se rv ices  dépendant du Ministère de &'Agri~gl- 

t u r e  ou du Développement rural, contrôlés  e t  ac t ivés  par  &'auto- 

r i t é  t e r r i t o r i a l e  (préfe t . .  . ) 
autonomie aux serv ices  techniques. 

ac tue l  ( soc ié t é  de développement sp6c ia l i sée  dans un see$eur 

ggographique e t  dépassant l a  spéc ia l i s a t ion  technique). 

On peut l a i s s e r  une plus grande 

On peut songer au système 

Peut-être s e r a i t - i l  bon d'accentuer l a  l i a i s o n  coopérative/soc$&é 

de développement pour about i r  

c e t  ob jec t i f  e s t  poursuivi par  l a  "promotion humaine". 

e i en t i s a t ion  r isque,  au moins provisoirement, d 'about i r  $, ~e 

remise en question de tou te s  les au tor i tés .  

il f au t  accepter. C'est au gouvernement à l e  mesurer. Toute fo is ,  

un partage c l a i r  des compétences e t  des a c t i v i t é s  s e r a i t  souhaita- 

ble.  

des d i r igeants  locaux de "l 'animation rurales ' '  s ' é leva ien t  eontre 

l 'endettement, alors que l a  soc ié t é  de développement de Z'époque 

y i n c i t a i t  l e  public. 

également aux ordres de l ' E t a t ,  ne s '6lèvent a i n s i  l e s  uns contre 

l e s  au t res  , il s e r a i t  souhaitable qu'une po l i t i que  d'ensemble s o i t  
dé f in i e ,  que l e s  doctr ines  de base so ien t  élaborées en coppm e t  

une "conscientisation" accirue, 

&a eons- 

C'est un r isque QU'- 

En 1968, en e f f e t ,  dans une tou te  au t r e  région, j e  notais que 

Pour é v i t e r  que des serv ices ,  qui sont $aus 

bien proclamées a f i n  que l a  méfiance ne puisse  s ' i n s é r e r  en t r e  &es 

divers  groupes. 

Sur l e  point  p réc i s  de l 'oppor tuni té  d 'acquérir  ?i c r é d i t  engra is ,  

semences, machines, boeufs on peut escompter une étude des niveaux 
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de vie et budgets familiaux. La SODETEG et SONED dans le cadre . de leur plan d'aménagement du Sénégal Oriental se proposent une 
telle étude. I1 serait intéressant de la consulter et d'en suivre 
la méthodologie. 

Mais, 3 supposer même que le calcul économique montre l'intérêt 
indiscutable de "l'endettement", il faudrait encore fixer des 

délais raisonnables de remboursement, des structures "démocratiques", 

genre crédit mutuel 2 caution solidaire...Il faudrait que le paysan 

ne se sente pas mal ?i l'aise d'être "endetté", que tout le fruit 

de sa campagne ne soit pas obéré. 

11. 
'% 

CHAPITRE 5, D - SAMMGALOU 

Un barrage hydroélectrique ne causerait pas de graves perturbations 

sociologiques ou psychologiques. I1 est possible que tel lieu soit 
réputé habitat de génies qu'il faudrait apaiser; ce sont probable- 

ment des détails quasi folkloriques. 

Les ouvriers d'une usine forment une communauté restreinte, cohé- 

rente, disciplinée et encadrée, like par sa technique. Certes, 
une telle usine offrira des emplois (peu nombreux d'ailleurs) 2 
des travailleurs locaux peu qualifiés. 

sur les jeunes, contribuant 2 la sortie des cadres traditionnels. 
Les expériences de ce genre ne sont pas rares en Afrique. La  d6- 

linquance, symptôme d'inadaptation et de malaise social n'y est pas 

non plus marquée qu'ailleurs - moins que dans toute grande ville. 

Elle exercera un attrait 

L'usine devra se préoccuper de la main-d'oeuvre, non seulement pour 

ses besoins matériels (dispensaire, économat, habitat), mais aussi 

intellectuels (formation professionnelle, éducation culturelle). 

Cela est classique. 

Du point de vue politique, un problème très local sera h résoudre: 
le commandement de la cit6 industrielle (organisation administra- 
tive s municipalité.. o ) 
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I L ' E t a t  devra é tudier  les l i e n s  q u ' i l  souhaite k t a b l i r  avec les  

c i n d u s t r i e l s  (redevances, pa r t i c ipa t ions ) .  Tout ce l a  est  bien 

connu. 

Plus dé l i ca t e  est  l a  s i t u a t i o n  du point de vue du d r o i t  interna- 

t iona l .  Fa i re  col laborer  harmonieusement des Etats (Gambie e t  

Sénégal), n ' e s t  pas s i  f ac i l e .  

plus  d i f f i c i l e  encore. 

créat ion d'un l a c  en Guinée. Un accord s e r a i t  donc nécessaire.  

A première vue, il devra i t  être %!poss ib le ,  

(c i rconscr ipt ion de Mali), é t an t  relativement peu peuplée, m a i s  des 

d ive r s i t é s  idéologiques peuvent con t r a r i e r  l e  projet .  I1 faudra i t ,  

semble-t-il, aborder l e  problème avec p le ine  franchise  e t  assez 

v i t e  pour que l a  Guinée ne se c ro ie  pas devant des p r o j e t s  menés 

de l ' e x t é r i e u r  e t  puisse  y t rouver  p ro f i t .  

En faire col laborer  t r o i s  e s t  

Un barrage 2 Sambangalou amènerait l a  

y- 
La région in té ressée  

12. CHAPITRE: 5 ,  H - DEMONSTRATION, PROJET PILOTE 

En ce qui concerne l ' ag r i cu l tu re ,  l e  p r o j e t  ne peut guère ê t r e  

mené rapidement, c a r  il e n t r a h e r a  un déplacement important de 

populations. 

Les premières étapes seront  donc des t e r r a i n s  d'expérience e t  

d'apprentissage pour l es  fu tu r s  colons, qui pourront à l e u r  

tour a ide r  2 former l e u r s  fu tu r s  compagnons. 

_ _  - 

Pour le-"d&eloppement rural" , il faudra que l e s  gouvernements se 

sentent  parfaitement l ibres de l e u r s  choix. 

na i r e ,  é ta t ique ,  une soc ié t é  peut toujours  fonctionner. 

peser  l e s  avantages e t  l e s  inconvénients pour l e s  citoyens e t  pour 

l e u r  évolution i n t e l l e c t u e l l e ,  morale... 

Libérale,  autogestion- 

11 f au t  

En ce sens,  une organisation p i l o t e  qui serait  t r o p  richement dotée 

f a u s s e r ~ t  tou te  l 'évolut ion.  L a  popda t ion  à veni r  s ' a l i g n e r a i t  
- -  

sur les  habitudes des anciens. Une "population p i lo t e"  qui se - _ -  - 
s a u r a i t  t r o p  bien soutenue pe rd ra i t  l e  gÒUt de l ' e f f o r t  e t  risque- 

rait  d 'a t tendre tou t  de l ' k t a t  ou, qui p i s  e s t ,  de l a  soc ié t é  

d8 aménagement. 
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I1 faudra se souvenir que l e s  paysans-pilotes qui ont éte' sou- 

tenus par  l e s  se rv ices  agr icoles  de 1'AOF vers 1955, n'ont pas 

eu de force d'exemple. 

nauta i re  en l$nkficiant de labours,  matériels ou créd i t s .  

ne f a i sa i en t  plus  l e s  travaux c o l l e c t i f s  du v i l lage .  Se mettant 

3 l ' k c a r t ,  i l s  devenaient hors de norme, l e u r  exemple n 'ava i t  

plus  valeur probante. 

malhabile. 

s i t ua t ion  auss i  risquée. 

vraiment désigné par  son groupe (l 'animation ru ra l e  dès 1961 
l ' a v a i t  bien compris). 

En e f f e t ,  i l s  so r t a i en t  du cadre commu- 

Ils 

D'ai l leurs  se couper de sa communauté est 

Des gens prudents e t  e f f icaces  se méfieraient d'une 

I1 fau t  que l ' agent  de progrès s o i t  

Les progrès ?i proposer dans l e  domaine de l ' h a b i t a t  devront ê t r e  

soigneusement é tudies  e t  discutés  avec l e s  int&ess&, 

quels pense l e  blanc ne sont pas forcement ceux que l e  no i r  juge 

primordiaux. 

Ceux aux- 

Bien entendu, l 'hygiène doi t  rester p r i o r i t a i r e ,  Bien entendu, il 

faut  dissuader de cer ta ines  consommations nocives ( a l coo l  ou 

chanvre). 

t a n t s  sociaux soient  à l 'écoute  de l a  population e t  év i t en t  de 

l u i  imposer l e u r s  vues personnelles. 

Mais ces exemples m i s  2 p a r t ,  il faudra que les  assis- 

Pour que l e s  programmes p i l o t e s  so ien t  u t i l e s  socialement, il ne 

fau t  pas q u ' i l s  concernent une ou deux familles placées sous l a  

t u t e l l e  proche d'une au to r i t é .  Des communautés vé r i t ab le s  sont 

nécessaires ,  assez nombreuses pour que chacun se sente  dans un 

groupe, v i l l ages  r édu i t s ,  m a i s  non pas familles i so lées ,  

Le commerce d o i t  permettre de concentrer l a  production, de l 'ache- 

miner, de l a  d i s t r i b u e r  aux consommateurs. Dans l ' k t a t  ac tue l ,  

l a  SODEFITEX, 1'ONCAD jouent ce rôle .  Pour arachides ou coton, 

pas ou peu de d i f f i c u l t é s ,  malgré d'éventuels retards dans l e s  

paiements. Mais pour d 'autres  denrées, l e s  choses sont  plus  

d i f f i c i l e s .  

d ' en t repr i ses  s i  p e t i t e s  que l e  t r a f i c  des denrées purement 

Le commerce a f r i c a i n  passe par  un réseau s i  tou f fu  
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L 
a f r i ca ines  e s t  malaisé: 

ins tab le .  
t r o p  d iv isé ,  t r o p  imprévisible,  t r o p  

I1 fau t  pourtant qu'un marché s e  crée pour tou t  ce 
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qui sera produit  au surplus  de l'auto-consommation. 

L'appZt de l a  monnaie pour elle-même n 'ex is te  guère. C e  qui in- 
t é r e s s e  l e  producteur, c ' e s t  ce q u ' i l  peut acquérir  avec son ar- 

gent. 

ment des points  de d i s t r ibu t ion  es t  probablement c a p i t a l  pour l a  

pub l i c i t é  d'une en t repr i se  de ce genre. 

C e  point s e r a  c ruc ia l  dès l e  départ. Un bon approvisionne- 

Contrairement à ce que l ' on  c r o i t  souvent, l e s  a f r i c a i n s  sont 

capables d'spargner, 

S i  de grandes masses de monnaie c i r cu len t ,  il faudra songer 3 c e t t e  

épargne (Dépots dans des Crédits mutuels) e 

si  l e  but q u ' i l s  s e  proposent en vaut l a  peine. 

L ' ac t iv i t é  commerciale (pr ivée ou é t a t ique )  mettra en r e l i e f  l a  

personal i té  du gérant de boutique, du président  de coopérative, e tc .  

Ce  sont  de nouveaux notables qui s ' i n s t a l l e r o n t .  

h a i t a i t  l ' é g a l i t k ,  il fau t  l e  prévoir.  
Même si l ' on  sou- 



BILAN ET CONCLUSIOHS 

A.. - Eléments favorables 

Contrée disponible 

Population en voie  de mutation c u l t u r e l l e  

Tolérance née des mélanges 

Acceptation de progre's techniques ( i r r i g a t i o n ,  

cu l tu re  a t t e l é e )  

S t ruc ture  d'encadrement déjà expérimentées (SODEFITEX, 

h i m a t  ion ) 

Large base sco la r i sée  - cadres ingénieurs 2 pousser 

B. - Elkments défavorables 

Société  s t r a t i f i é e  ( i n g g a l i t é  de p res t ige  ) 

Absence de commerce l o c a l  

Faiblesse des a r t i s a n a t s  locaux 
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PROPOSITIONS 

Enormité des mouvements 2 prévoir - nécessité d' m a  om- 

pagnement social. Sociologues de Dakar IFAN/Ecole des 

assistants sociaux. 

Coexistence agriculture-élevage à assurer (Ranchs - Abreuvoirs - 
couloirs d'accès). 

Définition des objectifs: liberté/comunauté, égalité/ 

enrichissement, progrès/tradition. 

Harmonisation des rôles des services - autorité de Bassin/ 
Commandement territorial/Société d'intervention. 

. .  


