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GTAT, POLITIQUE URBAINE 
ET SOCIÉTÉS CIVILES 

LE CAS AFRICAIN 

par Alain MARIE* 

LA CRISE URBAINE 

Les politiques urbaines menées jusqu’à l’heure actuelle en Afrique ont 
fait la preuve de leur échec, du moins si on leur assigne le triple objectif 
de maîtriser la croissance urbaine, de promouvoir des logements accessibles 
au grand nombre et de satisfaire aux besoins essentiels en matière d’équi- 
pements et de services publics. 

Face. 8 des villes dont les populations ont souvent doublé tous les dix ans 
ou même tous les six ans entre 1960 et 1980 tandis que leurs superficies 
triplaient dans le même temps, les pouvoirs publics ont généralement 
pratiqué une politique de laisser-faire accusée par leur faible capacité 
d’intervention à cette échelle, mais assortie d’opérations vitrine et de projets 
pilotes ilm reproductibles et (( qui ne pilotent rien )) (A. Durand-Lasserve)l. 

Les immeubles de type HLM, les cités pavillonnaires et même les opéra- 
tions de lotissements en (( parcelles assainies )) préconisées par la Banque 
mondiale ou les restructurations des quartiers populaires anciens et d’habitat 
spontané plus récent, ont manqué leurs objectifs déclarés - produire des 
Iogements dits (( sociaux 1) à des conditions accessibles aux couches popu- 
laires : les coûts trop élevés de la construction ou de l’aménagement, les 
impératifs de recouvrement de ces coûts et de réplicabilité financière des 
opérations, le renchérissement des terrains viabilisés et équipés, les charges 
supplémentaires afférentes aux nécessités de mise en valeur, d’aniortisse- 
ment et d’utilisation des nouveaux équipements, les pratiques sptculatives 
ainsi suscitées et favorisées (notamment avec le rachat aux attributaires 
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niodcstcs de leurs parcelles améliorées par les commerçants et les fonction- 
naircs spéculateurs) ont de fait provoqué (( l’exclusion des pauvres )). 

Coniine l’observe A. Durand-Lasserve, celle-ci n’est que l’envers de I’appro- 
priation de la ville moderne par les couches solvables de la population, 
la minorité des couchcs moyennes et supérieures, tandis que la majorité se 
trouve de ce fait condamnée au logement locatif ou à la création plus 
loin, dans les périphéries, de nouveaux quartiers d’habitat spontané dans 
des conditions de précarité accrue. Si les pouvoirs publics se sont ainsi 
assuré Ia soumission des couclies moyennes endettées pour accéder à la 
propriété dc logements conformes aux normes élevées de la moderilit6 à 
I’occidcntale et, pour une part d’entre elles, leur clienttlisme, en  leur 
pcnnettant la jouissance d’un tribut foncier 1) (A. Lipietz) perçu sous la 
forme de reveiius Iocatifs, s’ils ont ainsi visé à (( briser toute forme d’alliance 
possible entre les classes moyennes et le prolttariat urbain autour d’unc 
niihie revendication : I’acch au sol et au logement (( (A. Durand-Lasserve, 
p. 11.59)~ ifs ont, par contre, accentub les phénomènes de stgrégation sociale 
ct spatiale; la ville modernc, cclle du  centre administratif ct commercial, 
dcs quartiers résidcnticls de luxe et des quartiers résidentiels de moyen 
standing, constituc un archipel d’îlots privilégiés, cspace ordonné et  aéré, 
protégé par Ics cascrncs et ICS camps militaires, mais encore (( gangrené 1) 

par les quartiers populaires anciens surdensifiés, ainsi que par des bidon- 
villes intra-urbains résiduels, tandis que tout autour il est cerné par la vaste 
couronne des zones d’habitat irrégulier dc la péripliéric oil, B côté des néo- 
propriétaires cxclus du centre, viennent s’entasser la multitude des classes 
poteiiticllenient (( dangcrcuses I), car, sur ellcs, pèse le cumul dc toutes les 
cxclusions : exclues de la ville modcrnc, de I’accb i scs services, A ses Cqui- 
pcments, à scs modes de consommation, ces couches sociales sont aussi, 
dans lcur grandc majorité, exclues du sccteur dc l’emploi salarié et de tout 
syst6nic de protection sociale institutionnelle. 

Les grandes métropoles du Ticrs Monde apparaissent ainsi comme le 
licu oh viennent s’accumulcr toutes Ics contradictions dont les sociétés 
globales dépcndantes sont porteuses, avec une acuitd encore accusée, 
depuis le milieu dcs années soixantc-dix, par la (( scconde crisc urbaine )) 

(A. Durand-Lasserve) : cclle de la poursuite de l’urbanisation dans un  
coiitextc général marqué par la dccroissance éconoiniquc et par les poli- 
tiques d’austéritd ct (( d’ajustcments slructurcls )) imposics par le FAII. 

Ricn d’étonnant, dans ccs conditions, 3 ce que ccs métropoles soient le 
thé Atrc privilégié dc Ia délinquancc juvénile, de la prostitution des fcninles 
ct dcs cnfants, du banditisme organisé, et parfois dc I ~ O U V C I I ~ C ~ ~ S  sociaux 
tlc ri-volte plus ou moins spontanes qui voicnt le pctit peuplc dcs pauvres 
dc la périphbrie, cxaspéré par leur opulence ostentatoirc, dffcrlcr sur les 

centres-villes et s’en prendre avec fureur à tous les symboles de leur inac- 
cessible et insultante modernité. 

De ce point de vue, et pour ne s’en tenir qu’aux exemples africains, les 
émeutes trop vite dites (( de la faim 1) ou (( du pain )) de Casablanca (19811, 
de Tunis (1984), des villes de la Copperbelt de Zambie (1986), les flambées 
de violence urbaine de Madagascar (1986-1987) et de Dakar (février 19881, 
les émeutes (( de la semoule )) des villes d’Algérie (octobre 1988) sont, parmi 
d’autres, les symptômes et les signes avant-coureurs des contradictions qui 
ne peuvent aller qu’en s’aiguisant. 

L’IMPUISSANCE DE L’&TAT : LAISSER-FAIRE G ~ N J ~ R A L ,  
DESPOTlSME PONCTUEL 

Cepcndant (si l’on excepte bien entendu le cas sud-africain qui n’en 
constitue pas moins le paradigme de situations d’apartheid inégalement 
dtvcloppées ailleurs), les métropoles d’Afrique noire paraissent encore 
- mais pour combien de temps? - relativement préservtes de ces formes 
violentes et collectives de la lutte sociale. Cela tient, me semble-t-il, à trois 
raisons principales : 

1 / Le capitalisme y est d’importation plus récente et de développement 
moins achcvé qu’ailleurs, si bien que la prolttarisation de la force de travail 
et son inttgration dans l’économie marchande y restent encore partielles; 
cn conséquence, le déracinement des populations cst un processus encore 
tendancicl : ruraux et citadins restclit pris dans des rapports sociaux dc 
type précapitaliste et insérés dans des réseaux d’identification et de soli- 
darité qui perdurent, comnie en témoigne, dans les campagnes, la persis- 
tance de foriiles domestiques de la production, dans les villes, le niaintien 
de modes de regroupement traditionnels (ethniques, régionaux, tribaux, 
claniques et  lignagers, religieux). 

2 / Corrélativement, Ia stratification en classes sociales nettement dif- 
fércnciées est iaachevi-e : seulc la bourgeoisie d’Etat, et dans une moindre 
mesure, la bourgeoisie d’affaires (chefs d’entreprise, gros planteurs et 
surtout commerçants) et l’intclligentsia y apparaissent comme des couches 
sociales constituées, organisées, impliqutes dans des rapports alternts 
d’alliance et de compétition pour la direction dcs affaires ct le contrôle 
du pouvoir. Mais face A ccs classes politiques, numériquement très mino- 
ritaires, IC paysage social rcste très brouille : les couches moyennes des 
petits fonctionnaires, des employi-s du secteur moderne privé, des ouvriers 
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stabilisds, dcs pctits patrons du sectcur artisanal et conlmcrcial informel, 
restcnt rivécs h lcurs intérêts corporatistes, A leurs privikges relatifs; et 
surtout, du fait de la faiblesse de lcurs revenus et de leur salaire, clles 
sont organiquement associées, d’une part aux couches supérieures par 
des systemes de redistribution clientéliste (des richesses, des faveurs, des 
postcs, dcs bourses d’étude, des marchés, des passe-droit), d’autre part 
aux couches inférieures par des mécanisines de redistribution réciproque 
(entraide, soJidarité familiale, investissements de précaution au village, 
investissements de coniplénient aux rcvcnus salariaux dans des activités 
informelles, etc.) ainsi que par IC recours pcrnlanent aux ressources bon 
marclié que leur offre le scctcur informel, tant en ce qui concerne lcs biens, 
les scrviccs et la force dc travail que l’accès au sol et au logement. Quant 
h la grande majorité, celle des couches inférieures qui vivent et produisent 
dans le secteur informel, petits artisans, petits commerçants, petits prcsta- 
taircs de service, travailleurs intcrmittcnts, manceuvres occasionnels, tâche- 
rons, chamcurs déguisés, la quêtc quotidienne pour leur survie et celle dc 
leurs familles, les incessantes niigrations pour le travail ou la recherche 
d‘un cmploi, les parcours de longue haleine pour l’accès au sol et au loge- 
ment, les rivcnt h leurs rclations d’entraide familiale, A leurs appartenances 
villagcoiscs, tribales, ethniques ou confessionnelles, à leur insertion dans 
des réseaux de relations de dkpendance et de pouvoir qui les attachent A 
leurs aînés sociaux immédiats : gros commerçants, artisans-patrons, chefs 
religieux, notablcs traditionnels, chefs dc lignagc, chefs de quartiers, pro- 
priétaires fonciers coutumiers, néo-notablcs, notabliaw dc leur parenté ... 

Dans ces conditions, les villes africaines ne sont pas des Iicux d’accumu- 
lation de foules anoniiques, que caractériserait un double déracincmcnt : 
cclui dcs néo-citadins proldtaires, h la fois coupds dc leur société d’origine, 
et fion intigrés à la ville et à I’économie moderne. Au contrairc, le maintien 
des rclations villes-campagnes, ct plus généralclnent des attaclles avec le 
inilicu d’origine, la reconstitution, en milieu urbain, sous des formes 
r6intcrprdtées ccrtcs, mais sans rupture totale, d’un tissu social où les 
i . lhents dc la tradition trouvent leur place, l’insertion enfin dans I’dco- 
nomie moderne, que celle-ci soit directement intégrée au syst6me capitaliste 
o II qu’elle soit relativement autononie mais organiqucment liéc cclui-ci 
(l’écononiic ditc (( informelle D), tous ces facteurs expliquent que Ics citadins 
africains soient insérts dans des sociétés civiles socialen1e11t et culturel- 
lcmcnt cucore largelncnt autononies et spicifiqucs, par rapport à l’emprise 
dircctc du mode dc production capitaliste et de l’appareil d’Etat et que ce 
soit au sein de ces sociét6s qu’ils trouvent h la fois leur sCcurité matdriellc 
et Ics idrérenccs symboliques ideiititaires constitutives pour l’essentiel de 
leur position dans Ia socidtE globale. 
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3 / Enfin, la troisième raison, systémiquement liée aux dcux précédentes, 
et  qui explique la tranquillité relative de la sehe politique et sociale en 
Afrique, y compris dans les chaudrons métropolitains, tient paradoxale- 
ment à la faiblesse de 1’Etat. En l’absence d’une véritable représentation 
des paysanneries, globalement marginalisées, et des classes ouvriEres, 
minoritts hétérogènes elles aussi marginalisées, en l’absence aussi d’une 
véritable bourgeoisie nationale hégémonique, 1’Etat africain, qu’il soit 
(( libéral )) ou (c socialiste n, apparaît en effet comme un appareil de pouvoir 
centralisé dont la base sociale est réduite et diviste : hauts fonctionnaires, 
grande bourgeoisie urbaine d’hommes d’affaires ou de gros planteurs 
abscntéistes, haute hiérarchie militaire, dignitaires religieux, constituent 
autant de factions, tantôt alliées, tantôt cn conflit, qui se disputent la 
maîtrise de l’appareil d’Etat, car celui-ci est avant tout l’agent de I’accuniu- 
lation : ii Ia fois le lieu de la centralisation et dc l’accaparement des richesses, 
principalement produites par la paysannerie, et le lieu de transit de l’aide 
financière internationale. 

Comme le fait observer J. Copans, par rapport au (( bon Etat capitaliste )) 
des thdories occidentalo-ccntriques, 1’Etat africain est un (( non-Etat, un 
pseudo-Etat. 11 doit en effet tout faire et, en même temps, il n’arrive A rien, 
car il ne représente aucunc classe digne de ce nom. Il ne produit pas ce 
qu’il a produit dans toutes les autres civilisations : l’accumulation pro- 
ductivc, I’tkonomic ditc de niarché et une liégimonie de classe D. En bref, 
(( si 1’Etat n’est pas capitaliste, c’est qu’il est avant tout et uniquement 
une machine politique ~ 2 .  Comme le précise encore R. Sandbrook, dans 
un contcxtc où (( le processus de formation des classcs est lent et spasmo- 
dique, on sc trouve en présence d’une dite politique divisée en factions, 
entourant un “prksident monarque”, recherchant les avantages politiques 
ct la possibilité de manipuler la relation entre l’appareil d’Etat et la paysan- 
ncric A des fins de profit individuh ou politique )P. Ce qui caractérise donc 
]’Etat africain, c’est d’abord la relation d’ordre tributaire qu’il entretient 
avcc les sociétés paysannes sur lesquelles il se contente, pour l’essentiel, 
de prtlever un surplus (par le biais notamment des caisses de stabilisation 
des prix agricoles et des offices étatiques de commercialisation), en laissant 
par ailleurs Ics modes domestiques de la production s’y maintenir, avec 
toutes les formes de domination sociale et iddologique endogdtres qui les 

2. J. Copans, Une crisc conceptuelle opportune, Politiqrlc oJricnDte, i( Classes, Etab mar- 
chCs )), 26, juin 1987, p. 2-14, p..3. 

3. R. Sandbrook, Personnalisation du pouvoir et stagnation capitaliste. L’Etat afri- 
cain cn cause3 Pollfiqite rrjiicnirre, c Classcs, Etat, marchbs )), 26, juin 1987, P. 154* 
p. 39-40. 
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;tccompagneiit4. C’est ensuite, par l’intermédiaire des différentes factions 
de la classe dominante, les relations d’ordre clientéliste qu’il entretient 
avec les couches moyennes de la société urbaine dont il intègre une grande 
partie dans la fonction publique ou parapublique et d qui il sous-traite 
une part de la perception du tribut foncier prélevé sur la population loca- 
taire. C’est enfin une politique générale de laisser-faire en ce qui concerne 
le sort du plus grand nonibre dont l’accès à l’emploi et au logement, ces 
deux facteurs essentiels d’insertion dans la socidté urbaine, dtpend du seul 
développement (( spontané )) - c’est-A-dire xion planifié - des activités 
iconomiques inforinelles et des filières informelles de production foncih-e 
et immobilière. 

Tout au plus, lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux effets indésirables de 
cette (( spontanéité )) et de faire la ddmonstration de son autorité sous forme 
de rappels à l’ordre plus ou moins spectaculaires et démonstratifs, inter- 
vient-il au coup par coup de manière sporadique souvent brutale et arbi- 
traire : opérations coups de poing et lutte contre les K encombrcments 
Iiumains )i, comme on dit officiellement à Dakar, pour rafler et  rejeter hors 
de la ville Ics vagabonds sans ressources ni logis, les mendiants, les lépreux, 
lcs bana-bana vendeurs iì la sauvette, les jeunes délinquants sans famille6 ; 
(( urbanisme du bulldozer pour assurer le déguerpissenicnt (autre ternie 
oficiel) des bidonvilles et des terrains occupés sans titre, donc illégalcment, 
par des squatters, afin de nettoyer les zones dites (( insalubres )) au nom 
dc prioccupations officiellement hygiénistes, ou pour liberer des terrains 
1 bâtir ou d construire en dquipcments publics; rhovations et rcstruc- 
turations de quartiers populaires anciens, parfois assortis de lotissements 
de recasement, mais qui n’en chassent pas moins une bonne partie, insuf- 
fisarnnicnt solvable, de la population, condamnée de ce fait iì recréer plus 
loin de nouveaux quartiers spontanCs ... 

Mais l’impression qui prévaut est bien celle d’une certaine impuis- 
sance de I’Etat, tout parliculi6rement face aux manifestations de la crise 
urbaine. Comme le souligne l’avant-propos de la revue Politique afiicairie 

, 

4. De ce fait, la paysannerie n‘a pas de moyen d’expression autononic : d’une part, elle 
reste prise dans ses  articular ris mes e! ses propres m o d a  d‘idcntification (etlmiques, ri.gionaux, 
tribaux, e l  inCme villngeois) ; d’autre part, conimc IC fait remarquer J. Copans, ses reprtscntan!~ 
politiques clans la spliCreCtatiquecc savent que leur position est plus fondte sur une manipulation 
ititerne dc l’appnrcil d’Etat que sur une relation directe avec leur circonscription Ciectoralc D, 
si bien qu’ils sont (( de plus en plus intCgrCs un milieu social et culturel qui tie peut se reproduire 
que grace B une vCritable expropriation politique des niasses rurales )) ( J .  Copans, art. cite, 

5. Cf. KeuC Collignon, L n  luttc des pouvoirs publics contre Ics (( cncombrcmcnts humains )) 
B Dakar, Rcvirc cannrlicnne N‘cs Etittles africaines, XVIII, 3 ,  1984, p. 573-582. 

6 .  CT. Pierre Kobo et Michel Prouzer, L‘urbanisme du bulldozer, Airfrcnrcrir, (( Capitales 
dr: la couleur )), 11.3. 9, oct. 1984, p. 54-60. 

p. 7-8). 
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consacrée aux politiques urbaines, (( on ne peut manquer d’être frappt par 
le spectacle de pouvoirs apparemment forts sur les honimes et singuliè- 
rement démunis quand il s’agit de façonner les “choses77 (l’espace, le 
nombre, les rapports entre groupes sociaux, etc.) I)?. Cette impuissance 
dans le champ urbain explique en profondeur ce mélange caractéristique 
de laisser-faire libérai et de soudaines manifestations de despotisme. Comme 
le font encore remarquer les mêmes auteurs, (( n’est-il pas significatif que 
tout ce qui relève du contrôle de l’espace et de l’organisation territoriale 
soit de plus en plus accaparé par le ministère de l’Intérieur qui aura à 
décider aussi bien d’un découpage administratif (ce qui est normal) que 
d’un lotissement ou d’un (( déguerpissement 1) (ce qui l’est moins) )) (ibid.). 

L’gTAT ET LES SOCI6TfiS CIVILES : COUPURE, IMBRICATION, SUBVERSION 

Au total, donc, 1’Etat africain apparaft comme étant dans une relation 
d‘extério&, à la fois tolérante et impuissante, à la fois menaçante et 
despotique, vis-&vis de sociétés (( civiles )) qui restent régies par leurs propres 
institutions, par le poids de leur histoire sptcifique et de leurs propres 
syst&nes symboliques. C’est qu’il n’est pas, ici, l’instrument de la domina- 
tion politique et idéologique d’une bourgeoisie nationale hégémonique. 
Au contraire, i l  est d’abord le lieu de I’accumulation et de la prtdation 
des richesses; i l  est donc I’ar6ne des relations alternées de rivalité et de 
connivcncc entre les différentes factions de la classe dominante (( se battant 
pour défendre leurs propres chaînes de clientèle et d’appropriation )P. 

A propos du Mali, J.-L. Amselle souligne que le mécanisme d’accumu- 
lation-redistribution des richesses joue un rôle essentiel dans les rapports 
de domination-subordinatibn qui, de proche en proche, relient entre eux 
les factions au pouvoir, leurs groupes-clients et les groupes domints, et 
que ceci ne peut se comprendre B partir d’une analyse classique de type 
marxiste. Ainsi (( Iorsqu’un chef d’entreprise (...) ne parvient pas $i rem- 
bourser le prêt que lui a consenti une organisation internationale parce 
qu’il consomme de façon ostentatoire, lorsqu’un commerçant redistribue 
des niillions de francs CFA Q des griots, ou lorsque le Président accorde 
une licencc d’hnportation de 20000 t de sucre à un marabout pour que 
celui-ci achève la construction de sa mosquée (...), l’explication ressortit 
davantage au domaine de la religion ou de (( l’évergétisme )) qu’h celui de 

7. J.-C. Barbier, E. Lc Bris, Avant-propos, Politiqrtc rrfrjcnine, (( Les politiques urbaines D, 

8 .  A.  Morice, L’Etat africain typique : lieu ou instrunient 7, Polilique africaine, (( Classes, 
17, mnrs 1985, p. 3-7, p. 5. 

Etat, miirc1ii.s )I, 26, juillet 1987, p.  42-G2, p. GI. 
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I’Cconomie proprement dit n3. Plus précisément, les dons aux parents, aux 
pauvres, aux marabouts, aux griots, les dépenses ostentatoires sous forme 
de constructions de mosqutes, d’écoles coraniques et les dépcnses de pres- 
tige cn villas, voitures, et nombreuses alliances matrimoniales, ont un aspect 
éniinemment culturel qu’on ne peut interpréter que (( par rapport au passé, 
ou plus exactement par rapport à la façon dont ce passé est constamment 
reconstruit et réinterprété )) : baignant dans un univers aristocratique et  
calquant leur conduite sur les normes édictées par les griots et les mara- 
bouts, les honinies d’affaires, conime le reste des Maliens, sont contraints 
de convertir une partie de lcur fortune en prestige social ou religieux (...) 
L’accumulation des richcsses, en effet, n’est pas répréhensible aux yeux 
des habitants de ce pays; ce qui l’est par coiltre, c’est leur rétention 1) 

(ibid., p. 72). 
L’Etat africain est donc dans un rapport ambivalent avec la société : 

d’une part, il est l’instrument de I’enricl~issenient, du pouvoir et de la 
domination de la classe politique; mais, d’autre part, celle-ci est fragmentée 
en factions rivales, chacune s’appuyant sur scs propres réseaux clientélistes 
(ethnie, région, tribu, clan, groupe confessionnel ou corporatiste) au sein 
desquels cllc reconvertit une part de sa richesse et de son pouvoir en capital 
social et en capital symbolique, en fonction dc valeurs et dc fins qui ne 
sont pas celles que sécréterait une classe exploitcusc homogène érigcant 
scs intérets Cconomiqucs cn intéri3 général du peuplc et de la nation, niais 
qui sont celles des diErentes composantes d’une société globale hétérog2ne, 
tant du point de vue Ccononiique (I’inégal développement des régions, 
l’inégalc insertion dans le mode de production capitaliste, l’articulation 
entre secteur moderne et sccteur informel, cntrc rapports de production 
capitalistes et rapports de production dornestiqucs), que du point de vue 
socioculturel (chaque ethnic se référant B sa propre histoire précoloniale, 
?i ses modalités particulières d’intégration dans la société coloniale puis 
post-coloniale, ainsi qu’ri son propre univers institutionnel et symbolique). 

En d’autrcs ternies, pour toutes ces raisons à la fois d’ordre historique 
(l‘imposition réccnte du capitalism dans un contexte de dominatiou et 
de rclations inégalcs entretenant IC sous-d6veloppement, phénomène global 
dont la théorie de la dépendance rend compte avec pertinence) et d’ordre 
socioculturel (ce capitalisme sous-développé et désarticulé a aussi diì 
composer avec les dynamiques endogènes spécifiques de soci&% façonnées 
par lcur propre passé historique ct s’en est donc trouvé altéré, phénom2ne 
que seule l’anthropologie sociale, économique et historique peut expliquer), 

9. J.-L. Anisclle, Foiictioiinaircs et hommcs d’affaircs au h4nli. PO/I?;~IIC njricoinc, (( Classes, 
Etit, marcIlCs n, 26, juin 1987, p. 63-72, p. 71. 

I’Etat africain moderne reste un appareil de pouvoir pyramidal et centralisé 
plaqué sur des sociétés largement autonomes qu’il ne peut encore intégrer 
ni domestiquer. En bref, s’il est un appareil de prédation (et de rCpression 
occasionnelle), engagé dans des rapports de type tributaire et clientéliste 
avec les diflérentes composantes de la société - ce qui explique son dcs- 
potisme (au sens où Marx a parlé du despotisme asiatique) -, il n’est 
pas en même temps ce pouvoir (( sans sommet )) (M. Foucault) qui le pro- 
longe et s’insinue dans le tissu le plus profond des tchanges sociaux pour 
y gouverner les hommes et les choses : par l’intermédiaire du droit et des 
sanctions, par le biais de ses (( appareils idéologiques f )  (L. Althusser), 
réguler et contrôler les règles et les normes présidant au fonctionnement 
de la famille, de l’éducation, des loisirs, de la santé, de la sCcuiitC sociale, 
de la production, des logements, etc. En bref, 1’Etat africain n’a pas les 
moyens (écononiiques, financiers, idéologiques) de se donner (( sa )) société 
civile, ainsi qu’ont pu IC faire les Etats capitalistes occidentaux, avec la 
s6paratiou des producteurs directs de leurs moyens de production, avec le 
processus de leur individualisation par leur (( libération )) vis-&-vis de leurs 
appartenances coinmunautaires et de leurs liens de dépendance personnelle 
antérieurs, avec lcur intégration en tant qu’agents d’un mécanisme collectif 
de production, ce qui s’cst traduit dans l’idéologie juridico-politique domi- 
nante, (( par la fixation institutionnalisée des agcnts de la production en 
tant quc sujcts juridiqucs, c’est-A-dire individus-personnes politiques ))lo. 

C’est B propos des sociétés africaiiles qu’on pcut parler de séparation 
cntrc des sociétés civiles relativement autonomcs et 1’Etat prbdateur, par 
comparaison avec le so# assujettissement au We[fare State capitaliste 
d’une sociétk occidentale sdus tutelle : celle-ci, en effet, s’est retrouvée ato- 
misée en agcnts de la production distribués en classes sociales, inais isolés 
les uns des autrcs, au plan juridico-idéologique, par leur institution en sujets 
juridico-politiques, directement intégrés dans le (( Peuple-Nation (. ..I 
institutionnellcment fixé comme ensemble des “citoyens”, “individus” 
dont 1’~tat capitaliste reprksente l’unité, et (qui) a prtcisément comme 
subslrat réel cet effet d’isolement que manifestent les rapports sociaux 
iconomiqucs du mode de production capitaliste P, Dans les sociétés 
occidentales, cet N effet d’isolement N a donc une fonction précise : (( 1’0cCu1- 
tation (...> nux agents de leurs rapports comme rapports de classe 11, ceux-ci 
&tant (( cflèctivenicnt vécus (...) sur le mode d’un fractionnemellt et d’une 
atomisation spécifique N; par suite, il est (( terriblement rCel : il a la 
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comirrence entre les ouvriers salariés et entre les capitalistes propriétaires 
privds )P2. 

En Afrique, la société civile n’est donc pas encore constituée, si bien 
que 1’Etat doit composer avec l’autonomie relative mais réelle des sociétés 
plurielles qu’il doinine niais ne s’assujettit que très imparfaitement, d’autant 
plus qu’elles-mêmes, du fait de leurs dynamiques endog2nes spécifiques 
et de Ia présence dans l’appareil d’Bat des élites qu’elles y ont dé16guées13, 
(( savent )) subvertir son fonctionnement et sa logique, dans la mesure 
(( où les bases sociales et matérielles des groupes au pouvoir sont enracinées 
dons (des) modes d’appropriation “familiale”, “clientéliste”, “itifor- 
melles” ))I4. Daw ces conditions, les solidarités de types mafieux, les 
favoritismes claniques, les (( magouilles D, la corruption, le népotistuc, les 
détournements de foiidsls, les pratiques de prédation et de redistribution, 
les investissemcnts improductifs en dépenses somptuaires et en accumu- 
lation de capital social et symbolique, loin d’être :i concevoir comine des 
dysfonctions plus ou moins précapitalistcs et archaïques, sont au contraire, 
h côté bien cntcndu des mécanismes classiques de l’exploitation, de la 
soumission, de la dépossession et de la marginalisation, à considérer comme 
les voies (( normalcs )) de l’accumulation et comme les modalités inévi- 
tables des pratiques des agents de 1’Etat en Z’étar actitel du développement 
de celui-ci et de son substrat économique et social. Commc le fait observcr 

12. Itid., p.  136. 
13. A propos dcs Bét6 de Côte-d’Ivoire, J.-P. Dozon montre par exemple que cettc popu- 

lation, autrefois segmentte en groupes tribaux d’origines divcrses, s’est construi1 une identitk 
ctliniquc travers la prise de conscicnce rtcentc, contemporaine de la colonisatio~i. dc scs 
intbr8ts coniniuns dans IC cadre ivoiricn où ellc s’est trouvkc globalement niarginulis6c. II  
montre aussi qu’actuellement I’ethnicité bet6 se construit dans la relation avec le pouvoir central 
ct  par les mCcanismes de I’tmigration en ville, des licns qui se tissent entre les pales urbains 
et les pôles ruraux dc la socibtt bCtC (chaque village ayant une sccoiidc population exerçant 
une activit6 salariEe et rbsidant en ville, notammentà Abidjan). ainsi que par les invcsiisscriiclits 
scolaircs. En eKct, pour les Bet6 aujourd’hui, (( l’essentiel est de suivre les canaux stratkgiques 
qui mhnent aux situations inttrcssantes et aux sphhres du pouvoir D. En particulier. (( I’invcstissc- 
nicnt scolaire cxprinie h sa manikre la conscience cthniquc D. Ainsi le destin des ressortissants 
bktb se joue, non dans le secteur paysan, VOU& A la reproduction simple, niais sur (( Ics licus 
dominants de la sociitt globale )) (p. 333) ; et (( la reproduction sociale passe dfsorlnais par 
un (c cntrismc )) dans les sphhrcs du pouvoir D. (( Etrange destin N. ajoute I’autcur, c( d‘une 
sociCt6 dont les rkfkrcnccs prcmibres soulignent l’absence d’Etat ou d’apparcil politiclue centra- 
lisé )) @. 336) (J.-P. Dozon, La soci6ld t&é, ORsTohl-Karthala, 1985). 

14. J. Copans, art. citt, p.  10. 
15. Pour s’en tenir h ce seul exemple, on sait bien en Afrique i quel point i l  cst ditficile 

- pour ne pas dire impossible - I un agent de I’Etat de ne pas faire du nfpotisme ou h u11 
dirigcant d’un organisnie public ou parapublic de ne pas puiser dans la caisse afin dc sntisrairc 
aux demandes permanentes de son cnvironncmcnt familial et social, surtout quand de tcllcs 
dcniantlcs sont assorties de mciiaccs virtuelles de nial6diction, dc niaraboutage ou d’attaqucs 
en sorcellerie. Comnic IC remarque J.-L. Amsclle. ¡’ethos africain ne ri.prouve pas I’ciirichissc- 
nient (inCnic illicite) ; i l  condanme et rtprouve Ia ritcntion dcs richcsscs. 
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de son côtC A. Morice, il faut aussi considérer que 1’Etat n’est pas seulement 
une entité censée être dotée d’une autorité monolithique, il est aussi une 
K addition de fonctionnaires plus ou moins bien payés et plus ou inoins 
gratifiés moralement par les tâches qui leur incombent, ayant chacuii des 
intCrCts particuliers; et notamment un salaire et une famille P. Dans ces 
conditions, les agents de I’Etat, de leur côté, n’échappent pas à l’imbri- 
cation entre secteur salarié et secteur informel : la sollicitation redistri- 
butive dont ils sont l’objet de la part de leur entourage entraîne des frais 
supérieurs à leurs rémunérations si bien que, dans la fonction publique, 
il y a constamment (( situation de déficit budgétaire des agents. C‘est le 
secteur non salarié qui fournit l’appoint et même souvent le principal des 
revenus manquants )) (ibfd., p. 74). Les activités parallèles des fonction- 
naires et leurs investissements dans le secteur informel représentent u n  
véritable (( marché des compléments de salaire 1) (ibid., p. 76). La fonction 
publique est donc (( totalement enracinée dans le secteur non salarié N, 
si bien que la notion même de (( secteur )) (( perd tout son sens analytique )) 
(ibid., p. 74). Plus généralenient, avant d’être l’instrument d’une classe, 
1’Etat est le (( point de rencontre des groupes pour le partage des pouvoirs 
et des richesses n, (( le lieu par excellence où peuvent se constituer des 
rCseaux de client& à partir des principes de prédation et  de redistribu- 
tion )) (ibid., p. 74), si bien qu’on peut parler d’un véritable (( dispositif 
de fusion entre 1’Etat et le secteur non salarié n, dispositif au centre duquel 
se trouvent (( la corruption, les services mutuels A base de complémentarité, 
les marchés protégés et les raretés provoquées, les détournements des équi- 
penients et des fabrications, et enfin une privatisotiori tendancielle pernia- 
nerrte íle la chose collective (ibid., p. 75, souligné par nous). 

Cette subversion de la logique étatique classique (selon laquelle ¡’Etat 
et la classe dominante sont censés représenter l’intérêt général, (( chaque 
intérêt com~nun )) étant (( immédiatement détaché de la société, opposé 
à ellc à titre d’intérêt supérieur, général, enlevé h l’initiative des membres 
de la société, transformé en objet de l’activité gouvernementale ... )I’~), 

par les systèmes de relations de dépendance personnelle, par les réseau 
ethniques, clientélistes, claniques, religieux, et par les configurations étliiques 
et symboliques qui ressortissent aux spécificités sociales et culturelles des 
sociétés africaines, n’est donc pas le sous-produit de la persistance de 
rapports sociaux PréCapitalistes, et de traditions (( archaïques 1) qui Se 
maintiendraient par leur seule force d’inertie et d’emprise sur les men- 

16. A .  Morice, Ccus qui travaillent gratuitement : un salaire confisqkl6, P. 47-76, 
irr M. Agicr, J. Copans, A. Morice (dir.), Classes orcwii.res d’riJrique noire, Paris, Karthala- 
OIZSTOBI, 1987, 1). 73. 

17. K. Mars, Lc I 8  Brfoiirzirc rlc Loois Banr/ptparfe, Ed. Sociales, 1963, p. 103. 
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talitis. Elle est au contraire (( une des substances constitutives de I’Etat 
africain moderue. Ce dernier s’offre aux regards avant tout comme le 
canal suivi par les surplus avant que ceux-ci parviennent aux groupes 
bénéficiaires, alimentant et consolidant ainsi les fortunes tant politiques 
qu’économiques au sein du secteur non salarié, qui consacre à son tour 
une partie iniportante des richesses ainsi contrôlées A asseoir et dhelopper 
ses positions au cam de 1’Etat P. 

Certes, (( tout le monde n’est pas logé A la même enseigne dans les opt- 
rations de transaction ainsi dtfinies à grands traits : Ia logique de I’accumu- 
lation ne peut être que celle du petit nombre tout en Ctant absolument 
néccssaire à la reproduction de ceux, plus nombreux, qui sont ses obligés )) 
(ibid., p. 76). 

L’ÉTAT ET LES CLASSES hiOYENNES : SOUMISSION, CLIENTiLIShlE, INTLGRATION 

Dans IC champ de la société urbaine, où finalement viennent se concen- 
trer ct se confronter toutes les forces qui comptent politiquement, 1’Etat 
n’est pas seulement affronté aux rivalitts internes de la classe politique; 
il l’est aussi à la turbulcncc et à la contestation de la moyenne et de la petite 
bourgeoisie (cadres moyens de la fonction publique, jeunes technocrates 
sous-employés et mal payés, enseignants, étudiants, employés ct ouvriers 
qualifiés organists en syndicats) qui réclament des salaires plus élevts, une 
moralisation des nimurs politiques et une participation ri la gestion des 
affaires publiques. 

Directement soumises à Ia rCpressiori quand elles manifestent ouver- 
tement, ces couchcs socialcs sont neutralisées selon deux m6canismes 
principaux : d’une part, le pouvoir ouvre à leurs élitcs l’entrée dans I’apparcil 
d’Etat, donc leur permet d’avoir accès h leur part de tribut prélevC sur la 
production paysanne ainsi que sur les flux financiers, tandis qu’il assure 
i une grande partie des autres, au moyen du sur-emploi dans I’adminis- 
tration et les organisnles nationaux à effectifs pléthoriques, une certaine 
sécurité sociale et une parccllc de pouvoir à monnayerfR; d’autre part, en 
satisfaisant leurs demandes de terrains et de logements par des amCila- 
geinents fonciers, par des constructions de logements résidentiels, ou sim- 
plcment en laissant tacitement se développer certains lotissements spontanés 

18. A.  Morice, in op.  cit., p, 75. 
19. (( Ce qui rait courir la dactylo sans machine, lo policier contraint de vivre du produit des 

(( arrarigcincnts N passes avec Ics contrcvenants, ou IC planton du minist5re, c’est, moins que leur 
snlairc ou I’inlerêt de Icur travail, Ia perspective de se maintenir II oir il y a toujours quelque 
chosc A glaner : (( IC secteur public )) (A. Moricc, in op.  rit., p. 73-74). 
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ou clandestins, 1’Etat leur abandonne en quelque sorte la concession et 
l’exploitation d’une part importantc du marclié foncier et immobilier de 
la ville. Aux côtés de la bourgeoisie d’Etat et de la bourgeoisie d’affaires, 
la moyenne et petite bourgeoisie peut ainsi investir son épargne dans 
l’achat de terrains et la construction de logements partiellement ou tota- 
lement A usage locatif et, par suite, avoir acc& selon ses moyens, au pré- 
l¿?vement de l’ensemble de la plus-value produite dans la société urbaine : 
la revente de terrains valorisés par les opérations d’aménagement et surtout 
la constitution d’un capital immobilier h usage locatif lui permet d’acca- 
parer I’épargne populaire en percevant une véritable rente ou tribut foncier 
et immobilier. 

Coniine l’explique J.-F. TribillonZ0, K le principe est le suivant : 1’Etat 
fournit à chacun de ses clients sociaux les moyens juridiques de prélever 
une sorte d’impôt foncier que nous dénommons avec A. Lipietz : tribut 
foncier. Cette fourniture est active ou passive, dtlibérée ou tacite. Le sys- 
tème de promotion foncière publique consiste donc pour 1’Etat : à concéder 
à chacun de ses clients un certain territoire urbain qui constitue son fief, 
la “qualité”’ de ce fief (son standing, son rendement tributaire) étant pro- 
portionnée au rang de chaque client; à assigner h résidencc dans chacun 
de ces fiefs un groupe social tributaire; et, par conséquent, à déterminer 
dc cette manière le montant du tribut et les modalités de paienient de ce 
tribut D. De la sorte, par le système public de promotion foncière, 1’Etar 
(( désigne les percepteurs des,tributs urbains (...), d’une part, parmi ses 
dignitaires et, d’autre part, parmi les classes sociales sur lesquelles il s’appuie 
politiquement et qu’il “intéresse” de cette manière A son entreprise )) 

(ibid., p. 158). A chaque fraction cliente correspolldellt schématiquement 
trois modalités d’attribution de (( fiefs fonciers 1) : la création de zones 
résidentielles de liaut standing dont les immeubles ou les villas appropriés 
par la grande bourgeoisie seront loués aux coopérants et fonctionnaires 
internationaux, aux dirigeants ct cadres de sociétés étrangères; I’aména- 
gemcnt de lotissements dits (( sociaux 1) mais dont l’accès est assorti de 
conditions d’attribution et de mise en valeur inaccessibles aux milieux 
populaires et qui seront en réalité appropriés par des fractions de la moyenne 
et petite bourgeoisie pour y habiter et surtout pour y loger des locataires; 
le laisser-faire devant Ia création de quartiers dits spontanes mais dont la 
naissance et le développclncnt résultent nécessairement d’un pacte tacite 
ou explicite entre l’administration, les instances municipales et les chefs de 
terre de In ytriphérie, et dont, dans un premier temps, les possesseurs COU- 

turniers percevront un tribut foncicr sur les nouveaux acquéreurs @etits 

20. Analysc rcprotluitc par A.  Durand-Lasscrvc, op. cit.; p.  157. 
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fonctionnaires, employés ou ouvriers), puis s’effaceront peu à peu devant 
ceux-ci qui, à niesure que le quartier se densifie, et qu’ils construisent de 
véritables logements de rapports (notamment de type wagon), deviennent 
les principaux percepteurs du  tribut immobilier. Notons enfin que cette 
(( politique de pacification )) (A. Durand-Lasserve) peut être coniplttée 
par une politique d’intégration-soumission : la construction de logements 
dits (( économiqucs )) de type HLM, I’édification de petites cités pavillon- 
naircs de standing moyen, satisfont certes les aspirations à un confort et à 
l in style de vie conforme au modèle occidental, assez fréquentes en par- 
ticulier dans les milieux dcs fonctionnaires et enseignants des classes 
moyennes soucieuses d’échapper aux obligations de l’hospitalité inhérentes 
au fonctionnement de la famille Ctendue, mais elles rivent aussi ces cat& 
gorics h leurs obligations financihres accrues (location, location-vente, 
paiement des charges, remboursement des emprunts), et accentuent leur 
dépendance et leur docilité. 

On peut, par exemple, interpréter dans cette perspective l’un des 
aspects de la politique urbaine inaugurée par le pouvoir révolutionnaire 
au Burkina Faso après 1983 : la construction des cités pavillonnaires dites 
(( Cit6 An II I), (( Cité An III n, (( Cité An IV 1) (( de la Révolution I), sous 
l’objcctif ofliciellenicnt proclam6 du (( logement pour tous n, avait cn 
réalité pour fonction d’assigner h résidence la turbulente petite bourgeoisie 
des cadres, des jeunes technocrates, des enseignants, et de s’assurcr de 
leur tranquillité en les mettant dans une situation où la perte de leur emploi 
- principal instrument de mise au pas de ces couches sociales - aurait 
pour eux des conséquences catastrophiques, obligés qu’ils étaient, pour 
faire face à des dépenses de location-vente ou d’achat représentant IC tiers 
ou même près de la moitié du  salaire du  chef de ménage, de recourir h 
I’cndcttement h long terme. 

En Côte-d’Ivoire, une politique semblable, mais à plus grande échelle, 
a i té  menee par les pouvoirs publics dans les années soixante et soixante-dix, 
où 1’Etat s’est arrogt le rôle de promoteur foncier et immobilier par le 
biais de sociétds publiques. A côté des logements de grand standing de 
type villas et immeubles résidentiels de Cocody, le (( Neuilly tropical 11 

(Ph. Hacringcr)*l et du Plateau, le quartier central, réservés à la bour- 
geoisie montante ivoirienne ainsi qu’aux coopérants et experts étrangers, 
1’Etat a promu la construction de grands ensembles destinés h l’habitat 
dit (( social I). Sur des terrains complètement viabilisés, avec une voirie 
et des reseaux de bonne qualité, accompagnés d’équipcments publics de 

21. Pli. Haeringcr, Vingi-cinq ans de politique urbaine P Abidjan, Polifiqrm rzjiicoine, 
(( I~oliliques urbaines D, 17, mars 1985, p. 20-40. 
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bonne facture, il a fait bâtir, selon le modèle de la cour niultilocative, quatre 
à dix logements par lot avec une tendance à la construction de petits 
immeubles évolutifs de deux, trois ou quatre niveaux. Il s’est agi ainsi de 
se déinarquer dtlibéréinent (( des pratiques expéditives des solutions tiers- 
niondistes, de l’urbanisme au rabais dont on ne veut plus ici )) (ibid., p. 31). 
Premier client de ses propres réalisations, 1’Etat rétrocède ensuite ces loge- 
illents par le biais de la location et de la vente, ce qui est censé permettre le 
recouvrement des coûts et l’autofinancement des sociétés immobilières 
étatiques. En réalité, Ph. Haeringer note qu’on ne peut guère parler à ce 
sujet de logement u social )) proprement dit, sauf à jouer sur les mots : 
car il ii’atteint guère que la classe moyenne et s’il est effectivement (( social )) 
pour cette classe, c’est (( dans la mesure où il est tres largement subven- 
tionné 1) (ibid., n. 11, p. 281, puisque les sociétés immobilières promotrices 
sont sous le contrôle de 1’Etat et fonctionnent à l’aide de ses contributions 
financibres. 

En nutre. en raison de certains passifs trls lourds de ces sociétés, (C 1’Etat _. 

doit faire face en puisant dans les réserves de la Caisse de soutien des prix 
des produits agricoles (la caisse (( Café-Cacao I)), ce qui représente un 
(( bel exemple de transfert du nionde rural au nionde urbain ... ! )) (ibid., 
n. 23, p. 39). Si l’on considlre enfin que 1’Etat promoteur ne répercute 
(( que très partiellement sur ses locataires ou acheteurs le coiit de ses réali- 
sations )); que ceux-ci ont accès aux facilités de crédit octroyées par une 
Banque nationale pour I’Epargne et le Crédit (BNEC) dont les ressources 
sont alirncntCes par les recettes fiscales; que les nouveaux acquéreurs de 
ces logements les affectent en tout ou en partie h un usage locatif (on y 
compte en moyenne un chef de ménage propriétaire pour dix chefs de 
ménage locataires) et qu’ainsi l’incidence du coilt du terrain et de la cons- 
truction est reportée au bout de la chaîne sur les locataires, ce qui permet 
des amortissements entre cinq et dix ans, il faut bien admettre qu’un tel 
programme de logement (( social 1) relève d’une politique d’intégration 
clientCliste des classes moyennes, dont 1’Etat subventionne en fait, grlice 
aux ponctions qu’il opèrc sur le surproduit rural et citadin, l’accès à un  (( fief 
urbain )) dont elles pourront s’approprier le tribut foncier et immobilier. 

LES COUCk1ES POPULAIRES : DES SOCI6TfiS EN MARGE 
hfAIS SOUS LA MENACE DE L’fiTAT 

A ces divers aspects d’une politique urbaine d’intégration-sournissioll 
de type clientéliste, qui visent à élargir la base sociale de 1’Etat en lui gagnant 
les faveurs de la moyenne et de la petite bourgeoisie, s’oppose, on l’a 
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constaté, le laisscr-faire vis-A-vis du processus d’urbanisation mis en auvre 
par IC plus grand nombre. Ici les acteurs sont iiiultiples et diversifiés : 
cn marge du niarché immobilier formel qui se caractérise par son étroitesse, 
on y retrouve Ia pctite production marchande (petites entrcpriscs de BTP, 
marcliands de matériaux dc construction, artisans assistés de tâcherons), 
et surtout les filières infornielles de production foncière et ininiobili&e 
animécs par les chcfs de terre traditionnels des communautés autochtones, 
lcs posscsscurs de terres vacantes mises en valeur puis construites, les néo- 
notablcs créatcurs de quartiers spontanés dont ils se sont fait reconnaître 
lcs clicfs, les lotisseurs clandestins, les premiers squattcrs de friclics donia- 
niales, et, facc à tous ces possesseurs à un titre ou à un autre, la masse 
diversifi& des nouveaux candidats au sol et au logcment, où l’on voit se 
côtoyer aussi bien les bourgeois spéculateurs anticipant sur des opdrations 
d‘urbanisine Q venir, les vieux citadins Q la reclicrche d’une augmentation 
ct d’une divcrsification de Icur patrimoine foncier, que les anciens li b’ a itants 
rcfoulés des quarticrs centraux rénovés, les citadins victimes de (( ddguer- 
pisscmcnts )) et les ndo-citadins en quête d’une propriété accorddc ii leurs 
moyens après un temps d’errancc comme IiCbergés puis comme locataires. 

Dans ccs tcrritoircs, quc ni ]’Etat ni IC secteur capitaliste privé ne pcu- 
vcnt ou ne vculerit prendre en charge, ct cn dépit de la menace virtuelle 
constante d’cxpropriation ou de rénovation que fait pcscr sur elles la pré- 
sence-abscncc de l’Etat, la production domestiquc, I’autoconstruction popu- 
lairc évcntucllcment assistée par la petite production marchande, engendrent 
des modèles d’organisation spatiale et résidcntiellc qui nianifcstcnt un 
potcnticl de créativité originalc; car la relative autonomic dcs socidtds 
civilcs qui sc mcttcnt cn place ici lcur permct de donncr forme rl leurs besoins 
spécifiques cn matière dc logenicnt et d’aménagement dc l’cspace. Si l’on 
vcut donc promouvoir des politiques urbaines qui ne rép6tcnt pas niiniéti- 
qucment lcs dysfonctions inhdrcntes aux modèles occidentaux, et à lcur 
rcproduction plus ou moins appauvrie par Ies classes dirigeantes africaines, 
il importe de porter attention aux pratiques spatiales et socialcs qui se 
d k l o p p c n t  dans ces quarticrs dits (( spontanés 11, car elles seraient sus- 
ccptibles d’offrir de nouveaux modèles alternatifs, quitte à les transposer 
sans les dénaturcr. 

Une observation fine, d’inspiration anthropologique, de ces pratiques”, 
pcrmet ainsi de mettre en 6vidence plusieurs traits caractdristiqucs assigoa- 
bles B des modèles de production, d‘appropriation et d’investissement 
de l’espace, originaux, car ils rcssortissent B dcs structures sociaIcs (la 
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famille étenduc, le lignage, le clan, l’ethnie), A des systèmes de représenta- 
tions (les conceptions traditionnelles en matière de droit foncier, la division 
du travail et de l’espace selon les sexes, les Iges, et les statuts sociaux, la 
solidarité dans les rapports de parenté et d’alliance, la symbolique reli- 
gieuse), relevant de patrimoines culturels et historiques spécifiques, consti- 
tutifs de ce que l’on conviendra de nommer, par commodité, la (( tradition )) 
africaine. 

De celle-ci re lhe en particulier la tendance Q la localisation dans un 
même espace résidentiel de la fainille étendue, telle qu’elle se 1iiatCrialise 
sous la forme de la concession, ensemble d’unités d’habitations groupées 
en une même unité de voisinage rappelant le hameau faniilial de la société 
rurale, niais s’en distinguant de plus en plus aujourd’hui par les nécessités 
de l’alignement et de la mitoyenneté, ce qui impose généralement l’adoption 
d’un parcellaire plus ou moins rectangulaire, matérialisé par Ia disposition 
des habitations sur le périmètre, dispositif souvent complété par une clôture 
d’enceinte, ce qui délimite une cour intérieure commune. L’observation 
dcs pratiques montre encore que, sous ses apparcnces de désordre informel 
(diversit6 des matériaux utilisés, bric-8-brac du mobilier domestique dispersé 
dans la cour, variété des tailles et du standing des habitations), la concession 
rcchle un ordre et renvoie ii des modèles souvent rigoureux qu’on peut 
mêmc traduire quantitativement. Ainsi, à Lomé, la surface des espaccs 
habitds cst-elk rigoureusement corrélative du statut social dcs difiérents 
occupants : maison de plusieurs pièces, dont une dc rdccption, pour le 
chef de famille principal; petits bâtiments dc deux pikes (chambre-salon) 
pour ses fils mariés et pour chaque épouse; logcmcnts d’une p ikc  pour les 
fils adolcscents; habitat de typc wagon, anidnagé cn toutcs pctitcs cellules 
indépendantes pour les hCbergCs ou Ics locataires, etc. Quant à la dispo- 
sition respective des diffdrcnts britinients, elle obéit B certaines normes 
implicites : notamment le sitc stratégique, en position panoptique, de la 
dcnieurc du chef dc famille; la division sexuelle de l’espace reléguant les 
activitEs féminines et domestiqucs en position excentrée ct réservant l’entrée 
dc la concession et la devanture de la maison principale aux activités rela- 
tionncllcs et cérénioriielles ; la reldgation en position marginale des espaces 
locatifs ou des lieux réservés aus  soins du corps, etc. Quant à la cour 
coniniune, elle apparaît commc l’espace le plus important : d’une part, 
toutes les activités quotidiennes et diurnes s’y déroulent, ce qui permet de 
compenscr l’exiguïté du bbti, tandis qu’elle constitue généralement le lieu 
et le support des 6changcs constants qu’implique l’appartenance commu- 
nautaire; d’autrc part, elle pcrmct les grandes conccntrations Cpisodiques et 
cérémonicllcs qui, iì l’occasioli des funCrailles, des baptêmes, OU de tel 
O U  tcl rituel initiatique ou tliérapeutique, rasselnblelit la parentèle étendue 
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ct Ics alfiés ct manifestent de manilre récurrente leur solidarité et leur 
entraide; enfin, et ce n’est pas sa moindre utilité, elle fonctionne comme 
une réserve foncière permettant le jeu de l’une des caractéristiques esscn- 
tielles de ce type d’habitat : son caractère évolutif et sa capacité d’adapta- 
bilité permanente aux réaménagements incessants de la structure familiale 
(arrivées, départs, constitution de nouvelles cellules conjugales, etc.). 

Signalons enfin, last but not least, que toute concession familiale devient 
avec le temps le support symbolique de la pérennité du groupe qui l’occupe 
et de ses attaches religieuses avec les ancêtres (à Lomé, certains patriarches 
étaicnt enterrés dans la cour) ainsi qu’avec les divinités (les constructions 
sont protégdes par des (( féticlies n; certaines pitces d’habitation sont 
cntièrcmcnt consacrées comme autels de v o h  familiaux ou individuels). 

Mais bien cntendu, de telles pratiques, d’inspiration principalement 
traditionnelles, doivent aussi composer avec des situations objectives glo- 
bales, avec les dynamiques exogènes des déterminants socio-économiques 
et sociopolitiqucs (l’urbanisation dans un contexte de sous-développement, 
de dépcndancc, de crise et d’affirmation de l’emprise étatique) qui imposent 
de plus en plus les enjeux et les règles des jeux, mais ne peuvent en définir 
totalment les moyens ni la nianière. Dans ces conditions, les déterminants 
culturels historiques spécifiques, ceux qui ressortissent h la relative auto- 
nomie des sociét6s civiles, et qui sont intériorisés dans les liabitlis (systèmes 
de prédispositions structurtes-structurantes tendant h se reproduire et 
aptes à survivre à la disparition des conditions initiales de leur propre pro- 
duction), intervenant dans des situations objectives inédites, sont cn partie 
modifiés par elles, tout en produisant à leur épreuve des solutions ori- 
ginales de compromis entre la simple rcproduction ct la pure innovation 
(ou le pur miinétisme des modèles importés tels qu’ils sont imposés, ailleurs, 
par les classes dirigeantes et les décideurs de l’appareil d’Etat). 

Ainsi Ia coitrsc au sol ct au logement, le morcellement des possessions 
communautaires consécutif aux ventes induites par les besoins monétaires 
ou aux héritages induits par l’individualisation des normes de I’appropria- 
tion, les strategies d’accumulation du capital foncier et ininiobiIicr, la 
spéculation sur les revenus d’origine locativc, la dispersion résidentielle 
pour prévenir d’éventuellcs expropriations (( en ne mettant pas tous ses 
aufs dans le même panier I), toutes ces stratégies tendent de.plus en plus 
A être poursuivies individuellement par chaque chef de famille, dès que 
ses rcvenus le lui permettcnt. Pour autant, cette évolution ne va pas dans 
IC sens d’une dktructuration des systcmes lignagers ou familiaux étendus, 
au profit de I’dniergence de familles Clémentaires proches du modèle occi- 
dental, ni dans le sens du développement d’un habitat de type monofamilial. 
En fait, la délocalisation des groupes familiaux et I’Cmergence de la famille 

élémentaire coinnie acteur et destinataire principal des stratégies d’accumu- 
lation du capital (écononiique, foncier, immobilier, scolaire) restent com- 
pens& par deux pratiques originales. D’une part, le maintien de relations 
de solidarité et d’entraide entre Ies Cléments dispersés du groupe.familia1 
étendu conserve à celui-ci son existence sous la forme d’un réseau qui se 
substitue au groupe localisé, mais continue de fonctionner comnic caisse de 
sécurité sociale et société de crédit mutuel; d’autre part, la matérialisation 
corrélative de ces réseaux dans de véritables (( systèmes résidentiels N, 
formés d’une pluralité de r6sidcnces diversifiées, dispersées, niais fonction- 
neliement interdépendantes, car de l’une à l’autre les va-et-vient, les visites, 
les hkbergements réciproques et même les changements d’installation des 
membres du réseau sont permnncnts. Souvent, d’ailleurs, le réseau est 
lui-m&me hiérarchisé sous l’hégémonie d’une grande maison mère, berceau 
originel de Ia famille étendue et siège préférentiel des manifestations épi- 
sodiques du rtseau comme groupe-en-corps à l’occasion d’événements 
cérémoniels ou de décision collective à prendre. 

En outre, dans chaque habitation du réseau, l’unité de résidence n’est 
pas la famille conjugale repliée sur elle-même dans l’espace clos de ce qui 
deviendrait un logement monofamilial, mais la famille élargie, ensemble 
compos6 d’une famille élémentaire en position centrale et dominante, celle 
du chef de concession, h laquelle s’agrègent de manière plus ou moins 
durable d’autres élémcnts du réseau, individus ou autres familles é l h e n -  
taires. A’Dakar, tel segment de lignage rassemble ainsi 200 individus rtpartis 
entre une douzaine d’habitations disséminées principalement dans l’agglo- 
mération et dans Rufisque. GCré par un chef de famille assisté de ses frères, 
ce rCseau familial ct clientéliste A la fois est l’instrument et l’objet d’unc 
véritable stratégie de dévcloppcment poursuivie sur plusieurs générations, 
sur plusieurs registres (foncier, immobilier, scolaire, professionnel), et 
destinée à assurer la reproduction élargie de I’enseniblc familial en s’appuyant 
sur la promotion sociale et l’insertion professionnelle d’une minorité active 
de ses membres. 

A Lomé, la gestion de ces réseaux est notamment assurée A l’occasion 
des grands rassemblements funéraires qui peuvent regrouper autour de 
tel lignage de 165 personnes, plusieurs centaines de parents, alliés, alliés 
d’alliés, membres des associations de type tontine auxquelles appartiennellt 
hommes ct femmes de la famille du défunt, En temps ordinaire, dans les 
vieux quartiers centraux de Bassadji ct de Hanukopé, une concessi011 
type abrite une vingtaine d’occupants, répartis cn sept ménages, dont 
douu: résidents faii1iliaux rkpartis en trois ménages apparentks et huit 
locataires répartis en quatre ménages non appareds  entre eux, la taille 
moyenne d’un niénnge non locataire étant de 4,1, celle d’ut1 mCnaEF 



de locataires de 2,8. Bien entendu, ces moyennes masquent des tcarts 
importants : entre 5 et 54 résidents selon les concessions; ces écarts s’expli- 
quant par la présence ou l’absence de locataires (l’écart étant de O A 28 loca- 
taires par concession A Bassadji), ainsi que par I’autonornie grandissante, 
du point de vue des stratégies foncières, de chaque famille élénientaire : 
ccrtaines ont des concessions entièrement consacrées à l’usage locatif; 
d’autres n’ont pas encore construit de bâtiment A louer; d’autres sont 
d’anciennes familles élargies en fin de parcours (veuvage, divorce), alors 
que d’autres sont au début du parcours qui les verra progressivement s’élargir 
ct accueillir des résidents de leur parenté et/ou des locataires. 

Ainsi l’espace résidentiel dit (( spontané )) apparaît-il comme le support 
d’activités quotidiennes, de struciures familiales et sociales, de réseaux de 
solidarité et d’entraide, de formes d’identité symboliques et religieuses, de 
pratiques professionnellcs aussi (la concession abritant tel petit ateiicr, 
tcl entrepôt d’épicerie, telles activités de service), et de stratégies d’accumu- 
lation (accueil de locataires, durcifications du bâti et même densiGcation 
en hauteur par Clévation d’un étage), que toute politique inspirée par les 
concepts occidcntalocentriques de niénage, de logement monofamilial, dc 
rationalisation géométrique et iiaussmaniennc du territoire urbain, de 
standardisation et de progranimation de l’habitat, d’individualisation des 
inodes d’appropriation et de gestion, de privatisation et de monofonction- 
nalité des espaces, en fin de compte de domestication du (( tohu-bohu )) 

(Michel Serres) des sociétés civiles, vient détruire ou du moins rendre plus 
aléatoires, sans autre bénéfice pour 1’Etat et ses inspiratcurs étrangers que 
IC constat de ses coûts excessifs, de ses effets pervers, et, finalement, de 
son inefficacité. De ceci, l’indifférence du petit peuple urbain devant I’assas- 
sinat de Sankara apporte une preuve supplémentaire : la politique prési- 
dentielle de lotissement systématique de tous les quartiers (( spontanés )) 

de Ouagadougou, sous couvert de la lutte contre la bourgeoisie spéculatrice 
ct contre la féodalité dcs chefs de terre mossi, en détruisant le capital foncier 
ct immobilier souvent péniblement acquis par les petites gens, en gelant 
la construction de modestes logements locatifs accessibles aux néo-citadins 
ct aux sans-gradc de la sociCtC urbaine (et bien souvent principale rcssource 
des propriétaires de modeste condition), en déstructurant les formes de 
sociabilité et d’entraide liées à l’existence des communautés de voisinage, 
dcs systtmes résidentiels et des réseaux familiaux Ctendus, en réalité a privé 
le rCgime révolutionnaire de l’appui des couches populaires de la socitté 
urbaine. Quant aux (( spéculateurs )) et aux (( féodaux )I, ils avaient, eux, 
d’autres sessourccs leur permettant d’échapper 5 la rigueur normalisatrice 
d u  nouveau pouvoir ... 
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Certes, il n’est pas question d’idéaliser les pratiques populaires, celies 
des villes (( réelles )) par opposition A la ville (( légale N. On l’a rappelé, les 
systèmes d’entraide, de cohtsion, de solidarité et de sécurité qui forment la 
trarne du tissu social des premières, ont pour contrepartie le maintien et 
même le renforcement des réseaux de dépendance et de soumission; mais 
du moins, ceux-ci ont-ils leur face positive. En revanche, quand 1’Etat 
veut court-circuiter tous les groupes intermédiaires, tous les pouvoirs 
locaux qui ne procèdent pas de lui, et tous les réseaux qui font &ran entre 
lui et la population, pour imposer son emprise directe et sans partage, parce 
qu’il n’en a pas véritablement les moyens, il apparaît dans toute sa royale 
nudité, comme un despote prédateur qui ne redistribue pas. 

C’est donc une autre conception de la ville, de la politique urbaine, et 
des rapports entre Etat et soci&é qu’il faudrait promouvoir : la ville afri- 
caine, ce pourrait être la coexistence de ces (( territorialités “sauvages”, 
‘c~pontanéesy’, c‘illégales”, “niarginales” ou “parallèles” qui, dans une 
relative autonomie, Z ì  l’abri de la non-transparence des pratiques et de 
l’opacitc des modcs de sociabilité et de représentations, produisent des 
formcs inédites de citadinité, de vie quotidienne, de rapports sociaux, 
de modes de production et d’investissement de l’espacey de systèmes de 
valeurs et de représcntations P, et d’une politique urbaine qui ne se conten- 
terait pas  d’osciller cntrc un laisser-faire dominant par la force des choses 
et un urbanisme démiurgique assorti de coûteuses optrations de prestige 
ou de brutales rénovations, niais qui adopterait une voie moyenne en 
associant, pour ce qui concerne l’habitat du plus grand nombre, un (( type 
de gestion décentralisée et participative à une réhabilitation précoce )); 

en ce sens il s’agirait de (( promouvoir des formes d’intervention “douces”, 
aux méthodes démocratiques, aux objectifs modestes, accompagnant d6s 
l’origine les processus de densification des quartiers anciens et d’extension 
des quartiers périphériques, au lieu d’intervenir après coup, toujours trop 
tard, avec l’autoritarisme et la brutalité (...) qu’engendre i’alternance de 
longues ptriodes de laisser-faire et de brusques opérations ponctuelles, 
toujours inefficaces et coûteuses tant du point de vue social (et politique) 
qu’économique )iz4. 

Comme le remarque, dans la même perspective, A. Durand-Lasserve, 
la capacité dc 1’Etat 6tant de toute manière structurellement limitée, s?n 
intcrvention (( doit etre beaucoup plus indirccte (mesures d’incitation et de 
dissuasion h l’encontre de certains actcurs) que directe (prise en charge de 

l 

23. N. I-Iaurtlont, A. Marie (dir.), Politiques cf pmfirlrrt‘s 1. &wirtrs d m s  h l J W S  err wie de 

24. N. Haumont. A. Marie, op. c i f . ,  p. 20. 
c/;w/oppc“r, L’Harmattan, 1987, t .  1, p. 38. 
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teur informel, des filières populaires de la production foncjtrc ct im&& 
Ii&re, des petits producteurs marchands, des ouvriers, des c( niarginaux 
des chôineurs intellectuels; ce qui signifie en pratique qu’il ncccptc dc 
négocier avec les Ieaders (( naturels )) que sécrchit Ics sociftb urbnincs : 
propriétaires coutumiers, chefs de terre, représentants dcs conlmunout& 
autochtones, notables traditionnels, mais aussi Ics nouveaux leadcrs que 
constituent les vieux citadins ancrés dans les quartiers populaircs, et surtout 
les néo-notables de quartiers spontanés organisant la luttc pour lcur recon- 
naissance par les pouvoirs publics, ainsi que tous les pctits fonctionnaires, 
techniciens, ouvriers qualifiés et intellectuels déclassés que la crise et la 
(( conjoncture 1) rejettent hors des filières formelles de la production fon- 
cière et immobilière, faisant d’eux les (( nouveaux usagers d’un habitat 
populaire ce qui les porte à 
prendre la tête des mouvements associatifs de promotion et de revendication. 

Bien entendu, cela impliquerait la légitimation des formes produites 
par I’autoconstruction, la mise en euvre de procédures garantissant la 
reconnaissance des droits liés à la mise en valeur et A l’appropriation 
coutumière informelle, et l’application de dispositifs de lutte contre la 
grande spéculation; en bref, l’application d’une politique à la fois populiste, 
libérale et réformiste. 

(( Pratiquement, cela signifie que, la sécurité foncière étant garantic 
et l’accès à l’espace aménagé de manière à liniitcr la spéculation et h assurer 
sa plus justc répartition, les interventions extérieurcs se situent surtout au 
plan des 15quipenients collectifs. De lcur côté, les habitants savent fort bien 
aménager ct construire en fonction de compromis dynamiques entre leurs 
moyens matCriels ct leurs cxigences anciennes et nouvelles. Tout au plus 
pourrait-on envisager que des solutions techniques et architecturales (qui 
répoiidraicnt notamment au problème du maintien des propriétés de l’habitat 
du type concession dans un contexte de densification horizontale et ver- 
ticale), à condition qu’elles s’inspirent de leurs propres schèmes organisa- 
teurs et qu’elles n’induisent pas des surcoûts excessifs, puissent leur etre 
proposées P. 

Bien sQr, rien ne dit que cette orientation réformiste et, lhchons le mot, 
démocratique, puisse prendre le pas d’de-même! sur les intérêts actuels 
des classes bureaucratiques et affairistes au pouvoir. Mais tout indique 
aussi que l’accuinulation des contradictions et leur exacerbation induiront 
d’clles-m&nies les mouvements sociaux qui fjniront par imposer ces nouveaux 
intcrlocuteurs à 1’Etat. 

dont ils (( refusent la bidoiivillisation 

programmes). I1 s’agit, aujourd’hui, sans doute plus d‘accompagner la 
productioii de la ville que de I’encndrer’ et de la réglementer’ H. Dans cette 
pcrspective, u I’objcctif prioritaire devrait être d’iiidiiir’e iiiie dyiiantiqire 
cn prenant appui sur les forces existantes, en particulier les instances locales 
ducs ou les mouvements associatifs )P5. Cela j~nplique (( la remise en qucs- 
tion dc l’accession à la propriété comme condition ntccssaire de toute 
intervention; la reconnaissance du ròle irremplaçable des filières dornes- 
tiqucs ct petites-marchandcs dans la production du logement populaire; 
Ia reconnaissance du secteur locatif destiné aux bas revenus; Ia reconnais- 
sance de fait - et parfois de droit - des mouvements associatifs et  de 
lcur capacité à gérer la demande sociale 1) (ibid.’ p. 170). 

Autant dire qu’un tel renvcrscineiit des perspectives adoptées jusqu’ici 
implique plus qu’une révision des principes de la politique urbaine. 

Au plan idéologique, il s’agirait de (( promouvoir une autre image de 
la villc7 cn rupture avec les moddes occidcntalo-centriques habituels : 
pour partie, la villc du Tiers Monde, ce peut être la coexistence organisée 
de grands axes de desserte et  de cheminements piétonniers, d’équipements 
modernes ambitieux (hôpitaux, universités, zones industrielles ...) et d’6quí- 
pements modestes adaptés (dispensaires de quartiers, bornes-fontaines, 
toilettes publiques...), de grands immeubles bétonnés (ministèrcs, adminis- 
trations, banques ...) et d’un habitat populaire d’argile ou de bois )Pß que 
les usagers pourraient améliorer progressivement et h mesure de leurs 
possibilités. A l’heure de la crise des iiioddes d’urbanisation périph6rique 
des grandes villes occidentales, avec leurs grands ensembles anomiques et 
dtshumanisés, la rupture avec I’idtologie développenientaliste devrait pou- 
voir se faire pour peu que les thèmes en soient popularisés et diffusés notam- 
ineiit auprès des ddcidcurs africains, eiicorc imprégnés des schèmes techno- 
crat iqucs appris sur les bancs des écoles curopécnnes27. 

Au plan politiquc, cette option nouvelle devrait S C  traduirc par un  
ilargisscment de la base.socialc de I’Etat : qu’il s’appuic sur les dynamiques 
cndog6nes de la villc (( réelle I), celle des quartiers (( spontanEs n, d u  scc- 

25. A .  Durand-Lasserve, op.  cit. ,  p. 169. 
26. N. Haumont, A. Marie (dir.), op. c¿t., p. 20-21. 
27. Un exemple significatif, parmi d’autres, de la force do cette impregnation : au socio- 

logue français qui met en avant les constquences Bconomiqucnient, socialemcnt, culturellement 
dtstructurantcs et stniiologiquement appauvrissantcs de la politique de renovation et de lotisse- 
nient orthogonal systhatique des quartiers populaires de Ouagadougou, des dhcidcurs bur- 
kina& dc haut niveau, dans un contexte idEologique pourtant marqu8 par une volont6 r6volu- 
tionnaire d’bniancipation politique et culturclle, répliqucnt que les Occidentaux n’ont pas A 
prtconiser aux Africains une politique urbaine (t au rabais )) et que les cites africaines peuvent 
Clre aussi bien ordonntes et rationncllemcnt organistes que les viIles nouvelles de la periphbrie 
parisienne. 

28. A .  Durand-Lasserve, op. cit., p. 170. 
29. A. Marie, in E. Le Bris E I  al., op. cif . ,  p. 240. 


