
1907 : Dakar, capitale de I'AOF, St Louis 
est reléguée au second plan. L'avenir est aux 
maisons de commerce installées a Dakar, 
avec l'appui du gouvernement colonial. 

Parallèlement, la pêche semi-industrielle 
se développe. 
Fin XIX : le ministère des Colonies incite 

les armateurs à faire venir des navires fri- 
gorifiques au Sénégal. La France découvre 
les richesses des eaux du pays. 

1903 : campagne p u r  encourager le déve- 
loppement des pêcheries. 

1910 : véritable impulsion due aux petits 
patrons pêcheurs bretons à bord des B dun- 
dees m à voile. Primes d'encouragement à la 
pêche. 

1911 : développement de la pêche lan- 
goustière par les Bretons. Exportation de 
poisson séché sur toute la a t e  occidentale 
d'Afrique. Loi générale surles pêches 0%- 
cialisant les primes d'encouragement et 
développant la pêche à 5 espêces de poisson. 

1938 : première conserverie (huile de 
requin) au Cap-Vert. 

1941 : création à Dakar du Laboratoire 
scientifique et technique des pêches. 
L'heure était venue à l'exploitation scienti- 
fique des ressources halieuthiques du Séné- 
gal, même si les pêcheries étaient encore aux 
mains d'entreprises à caractère familial, la 
colonie souhaitait désormais contrôler cette 
pêche plus tout ã fait artisanale et bientôt 
industrielle. 

1948 : conférence de la Ptche maritime i 
Dakar. Aménagement de centres de peche 

La pêche piroguière sénégalaise 
Les leçons de l'histoire 

au Sénégal. Construction d'un frigorifique 
a Dakar. Intensification de la pêche piro- 
guiêre pour les usines de transformation du 
uoisson. 

Par ailleurs, les grandes maisons de com- 
merce se doterent de leur propre armement 
maritime ou s'allièrent aux Compagnies 
maritimes : la société navale des chargeurs 
Delmas Vielieux s'installa à Dakar en 1867, 
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dente, grâce à ses eaux tr¿?s riches en pois- , 
son et les équipements importants du port 
de Dakar j cependant, l'aaivite maritime ne , 

bénéficia pas toujours d'appuis à la mesure 
de ses ambitions face à la concurrence d'au- 
tres pays de la Côte occidentalc d'Afrique 
tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le 
NigCriaU 
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les Chargeurs Réunis en 1872 ... Ces gran- 
des compagnies maritimes contribuerent à 
l'essor du port de Dakar, 3ème port de 
l'Union française à la veille de la décoloni- 
sation, au détriment Sans doute de St Louis 
qui perdait ainsi sa prëpondérmce séculaire, 
alors que la pêche artisanale s'y développait. , 

La vocation maritime du SénEgal est evi- 
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'histoire de la peche au Senegal est L inséparable des grandes transforma- 
tions qui ont affecte le littoral et I'ensem- 
ble sénégmbien. On peut en reconstituer 
les grandes lignes 5 partir de la deuxihc 
moiti6 du XVèmc siècle grice aux docu- 

ments écrits ou dessinés que nous ont laissé 
les temoins europeens et  au^ informations 
léguées par les traditions des peuples pro- 
ches de la nier. 

Une histoire technologique 
longue et fluctuante 

Jusqu'h la fin du XVI6me sitclc, les docu- 
ments portugais présentent des pirogues 
nionoxylcs, snns bordOs et sans voile. leur 
taillc varie considhblemcnt d'une zone i 
L'autre du littoral : 3 i 4 'hommes au niveau 
du fleuve Senegal, 38 hommes dans la 
region du Cap-Vert et sur la Petite Côte, 
alors que les pirogues du Niomi (embou- 
chure de la Gambie) peuvent transporter 
une ceniaine de personnes. Les petites piro- 
gues prOscntcs sur tout le littoral sont utili- 
sees pour la peche en mer jusqu'l deux ou 
trois lieues des côtes. A partir du Cap-Vert, 
les grandes pirogues servent au cabotage de 
commerce et aux entreprises LQerritres 



(notamment contre les Européens). Les plus 
grandes fréquentent les embouchures et sont 
destinées davantage au transport fluvial que 
maritime. Bien que la pêche maritime soit 
répandue sur tout le littoral, même à l’em- 
bouchure du Senégal où la barrc est forte, 
il semble que la pêche continentale soit plus 
importante, notamment dans les lacs côticrs 
de la grande côte (à partir du XVIItme siè- 
cle la configuration et I’écologie du littoral 
se transformeront scnsiblement avec le des- 
sèchement climatique). Le littoral entre le 
Cap-Vert et l’embouchure du Saloum est 
l’exception. La sécurité qu’offre cette vaste 
baie permet une intense exploitation des 
richesses halieutiques. C’est là que les 
témoignages sur les engins et les techniques 
de pêche sont les plus précis : lignes à hame- 
çon, harpon mais aussi filet actif, notam- 
ment un filet lesté avec couverture coulis- 
sante. Les filets de coton et de fibres végé- 
tales font l’objet d’échange sur les marchés 
de la côte. 

Dans cette période antérieure au 
XVIItme sitcle, la traite européenne stimule 
l’économie d‘échange (cuirs, ivoire, ambre, 
or et esclaves) ct profite sensiblement aux 
régions littoraks (alors que l’empire du Dyo- 
loff est démantelé). L‘approvisionnement 
des navires européens en eau et vivres con- 
tribue à ce développement. Mais l’économie 
littorale, et en particulier les activités de 
pêche, sont également échangées vers l’in- 
térieur (coquillages séchés du Saloum, sel 
du Niomi et de Casamance, poisson séché 
des environs de Rufisque et de la Petite 
Côte). Inversement, lorsque les populations 
de 1’Hintcrland côtier sont affectées trop 
gravement par les aléas climatiques et les 
invasions d’insectes prédateurs, ils migrent 
temporairement pour pêcher et collecter des - .  

coqüillages. 
Dins la période suivante, dc la fin du 

XVIème siicle à la fin du XVIItme, inter- 
vient une véritable revolution technologi- 
que : l’adoption de voiles et de gritements 
complexes sur les pirogues monoxyles. Un 
nombre important d’embarcations sont, 
selon les observateurs portugais, hollandais 
et fianrais, ;quipites de une i quatre voiles 
(alignées ou superposées selon les cas, trian- 
gulaires comme les focs ou carrées comme 
les huniers). Ces pirogues gréées coexistent 
avec les anciens types d’embarcation. Elles 
ne sont pas forcément de grande taille et ser- 
vent pour la pêche et le cabotagc. S‘il est 
probable que cctte innovation technologi- 
que provienne dc la couche de population 
licc au commercc et 5 la navigation curo- 

iéenne, il est certain que ces embarcations 
Staient construites et utilisées par des 
4fricains. 

I1 est probable que les gréements les plus 
:omplexes équipent les pirogues de com- 
nerce de la Petite Côtc et de Gambie. A 
mte époque, les échanges côtiers s’ampli- 
ticnt, aiguillonnés par la concurrence com- 
merciale que se livrent les différents pays 
iuropéens aprCs la rupture du monopole 
portugais. Les ports de traite se multiplient 
entre le Cap-Vert et les u Rivières du Sud 
tandis que sur la Grande Côte I’établisse- 
ment français de St-Louis concentre les 
khanges à l’embouchure du Sénégal. D’au- 
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tres établissements f=es (Gorée, Rufisque) 
induisent des activités liées à la navigation 
et a la pêche. Une réglementation de celle- 
ci est imposée aux Européens par les a capi- 
taines de pêche w collectant des taxes au pro- 
fit des souverains de l’intérieur. 

L’approvisionnement des populations 
agricoles en poisson semble très actif. Des 
pêcheurs subalbes (originaires du moyen 
Sédgal) s’installent à St-Louis et pratiquent 
le séchage et le braisage.du poisson. dans 
la région de Rufisque, des caravanes mau- 
res viennent acquérir des charges de pois- 
son sec. De façon gênérale, la pêche est 
décrite dans les documents européens 
comme une activité lucrative qui amène à 
pêcher de nuit et loin de la côte. Aux ancien- 
nes techniques s’ajoute la senne de plage, 
peut-être initiée par les Européens de Gorée 
et de Rufisque. 

L’influence de la traite 
des esclaves et de l’implantation 

française 

A partir de la fin du XVIIème siècle cette 
situation, que l’on peut sans doute qualifier 
de prospère, subit les effets du aéveloppe- 
ment de la traite des esclaves, renforçant 
l’influence française, enrichissant les aristo- 
craties guerrières,mais désastreux pour lcs 
populations d’agriculteurs et les activités 
d’échanges du littoral. Ces nouvelles con- 
ditions vont avoir sur la pèche et les tech- 
niques dc navigation des conséquences 
régionalement divcrsifiées. Le commerce, la 
navigation et la pëchc sont moins affectes 
dans les iles du Saloum et surtout en Gam- 
bie où l’influence anglaise demeure fortc. 
Mais l i  où la France manifcste son projet 
d’hégtmonie territoriale, l’economie mari- 
time se polnrise autour des etablissemcnts 
coloniaux et des ports de traite tandis qu’ail- 
leurs rtgne I’insecuritf. 
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II s’en suit une régression du cdbotagc 
africain u indépendant n et les documents nt 
font plus état de gréements complexes 
Parallèlement, dans les ports contrôlés pai 
les Français, la technologie de la navigation 
est orientée vers le passage de la barre et d a  
hauts fonds tandis que des embarcations 
europknnes se repandent “ m e  navires de 
cabotage ; le pôle d‘innovation technique 
des pirogues n’est plus la Petite Côte et la 
Gambie mais St-Louis. Les nécessitb d‘as. 
surer les communications et les transborde- 
ment entre St-Louis et les navires souvent 
immobilisés par la barre déterminent une 
transformation des pirogues. Celles-ci sont 
progressivement équipées d’éperons et de 
bordés a COUSUS * (selon une ancienne tech- 
nique fluviale) et dotées d’un gréement sim- 
plifié- mais de maniement rapide et fonction- 
nel : une voile unique de forme triangulaire 
ou, de plus en plus, à livarde (voile carrée 
à livarde transversale attachée à la base d’un 
mât mobile). C’est l’ancêtre de la pirogue 
de pêche actuelle, dont les caractéristiques 
ne remontent donc pas audela du debui du 
XVIIIème siècle. 

La pêche subit des transformations paral- 
lèles. Les échanges de produits de la mer 
avec l’intérieur semblent affectés par la des- 
tructuration du commerce autre que celui 
des esclaves (la transformation de poisson 
sec à Rufisque est maintenant décrite 
comme peu importante). En outre, le des- 
sèchement sensible dans la région de St- 
Louis fait disparaître les activités de collecte 
et de transformation des coquillages et pose 
le problème de la fourniture en bois pour 
la construction des pirogues. En contrepar- 
tie, la présence ou la proximité des établis- 
sements coloniaux induisent un développe- 
ment d’activités spécialisées, en particulier 
2 St-Louis (exploitation du sel, fabrication 
de chaux) et surtout une forte demande en 
produits de la pêche pour ravitailler la popu- 
lation croissante des comptoirs coloniaux. 
C’est ainsi qu’à St-Louis est créé, sous la 
protection française, le quartier de pêcheurs 
de Guet-Ndar à partir d’éléments composi- 
tes originaires du Fleuve et du pays wolof. 
C‘est de cette création (encore une fois rela- 
tivement récente : début du XVIIIème) que 
va naître la spécialisation des marins saint- 
louisicns dans le cabotage fluvial et mari- 
time, la pêche lointaine et la commerciali- 
sation du poisson SCC. 

C‘est aussi à cette époque que se consti- 
tue une forte spécification des Lébou du 
Cap-Vert contre I’hPgémonie des royaumes 
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wolof de l’intérieur. Non pas, contrairement Rcn~u.tc.tu. 
I ce qui est souvent avancé, sur la base de I IlaN Jufj  
caractéristiques propres aux sociétés de 
pêcheurs ; mais, inversement, dans des con- 
ditions qui vont faciliter leur intégration 
dans le projet coloni?l français et les nou- 
velles opportunités économiques qui en 
découlent : cabotage et approvisionnement 
en poisson. 

De profonds changements économiques 
et sociaux vont i nouvqau intervenir au 
cours du XIXème siècle avec l’abolition de 
la traite des esclaves au profit de l’écono- 
mie de traite des produits primaires desti- 
nés à alimenter l’industrie européenne. La 
gomme sur IC Flcuve puis surtout l’arachide 
en Gambie, en moyenne Casamance et Qns 
l’Hinterland de la Petite Côte deviennent 
le moteur de I’économie,littor?le elle-meme. 

Plus encore qu’au siècle précédent, le 
développement de la navigation et de la 
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p k h e  maritime est lié i celui de I’Cconomie 
coloniale. Les traitants wolof et ICbou fré- 
quentcnt les ports de St-Louis à la Casa- 
mance. Les traitants niominka et mandin- 
gues du Sud, toucouleurs originaires du 
fleuve SCnégal, participent au cabotage entre 
la Gambie, IC Saloum et GorCe. Quant 6 la 
peche maritime elle se développe précisé- 
ment à proximité des débouchés commer- 
ciaux les plus importants : implantations 
coloniales en voie d’urbanisation de St- 
Louis, Dakar, Gorée et Rufisque ; escales 
arachidières de la Petite Côte. Le chemin 
de fer Dakar-St-Louis (terminé en 1885) 
facilite I’écoulement vers les escales de l’in- 
térieur du poisson sec de St-Louis et de 
Rufisque. Un nouveau type de transforma- 
tion apparaît : les petits poissons sont salés 
avant d’être séchés, coque et paille d’ara- 
chide fournissant B la technique du braisage 
un combustible commode. 

Bien que la technologie des cotres et des 
goélettes soit connue des traitants wolof de 
St-Louis, c’est la pirogue avec épcrons, bor- 
dés et voile à livarde qui se répand vers le 
Sud : les Lébou adoptent avec des varian- 
tes l’armement guet-ndarien. Les contacts 
technologiques se multiplient avec la néces- 
sité, pour les marins guet-ndariens et Iébou, 
de s’approvisionner en troncs dégrossis ou 
en pirogues de plus’en plus loin vers le 
Sud : région de Joal au milieu du XIXème, 
Casamance un peu plus tard. Dès la fin du 
siècle, les pêcheurs n du Nord i )  entrepren- 
nent des migrations jusqu’cn Casamance 
durant la saison sèche. 

La pêche au XXème siècle : 
spécialisation, dépendance 

et autonomie 

On le voit, rien de moins fig6 que la tech- 
nologie de la navigation et de la péche dans 
les periodes antérieures au XXèmc sit&. 
Que dire alors de son évolution durant la 
colonisation puis après l’Indépendance, 
alors que les conditions fconomiqucs et 
sociales sont soumises à des changements 
accClérés et que l’Administration coloniale 
puis l’Etat sénégalais vont ëtre tentes d’in- 
tervenir directement sur ce secteur straté. 
gique, tant au point de vue de son impor- 
tance alimentaire qu’i celui des possibilités 
d’industrialisation et d‘exportation qu’il 
offre ! 

La première question que l’on peut sc 
poser est la suivante : lorsque l’on parle dt 
la peche piroguiPrc, de qui ou de quoi parle 
[-on ? Communautés $‘ traditionncllcmcnt 1 

,ournécs vers la peche, avec des caractéris- 
!iques sociales, culturelles de tous temps 
jpécifiques, ou bien communautés de 
marins forgées par des conditions histori- 
ques et Cconomiques précises, n’excluant 
pas une forte hétérogénéité ? De toute évi- 
$ence, la seconde réponse est préférable. IÆ 
:rand centre de peche de Guet-Ndar à St- 
Louis est de création relativement récente 
i partir de fonds de population divers. De 
même, historiquement, les Lébou furent un 
peuple d‘agriculteurs d’origine composite. 
Le principal point de débarquement Iébou, 
Cayar, est né de la politique coloniale 2 
I’égard des cheffieries locales, g r k e  à une 
forte immigration d’agriculteurs non Iébou 
et à une spécialisation progressive due à la 
proximité du Cap-Vert et de Thiès. De 
même, nombre de pëcheurs de la baie de 
Hann, de la Petite Côte ou de Casamance. 
sont issus de migrations de paysans wolof 
ct serer de I’intirieur ou de paysans- 
pêcheurs de rivière (Subalbe du Fleuve, 
Niominka du Saloum). Paradoxalement, le 
développement des migrations temporaires 
n’a pas contribué à une homogénéisation des 
populations de pêcheurs mais au contraire 
à l’accentuation de spécificités culturelles 
(avec les sources de conflits potentiels-que 
cela comporte) qui doivent ëtre comprises 
non comme une donrite intingible mais 
comme la marque d’une prodrtcrioti histori- 
que diff¿rentielle. 

Car les populations de marins-pêcheurs 
restent fort diverses et cette diversité s’ex- 
plique par les conditions historiques de spé- 
cialisation dans la pêche, d’une part, d’in- 
tCgration des différentes parties du littoral 
dans l’ensemble economique sénégalais 
d’autre part. Au cours du =ème siècle, 
l’expansion de la pêche piroguiêrc continue 
de reposer sur le secteur des échanges, 
notamment des échanges interafrícains. Dês 
la fin du XIXème, les conditions sont réu- 
nies pour que la péche piroguiere puisse 
s’orienter, sur la base de sa propre dynami- 
que interne, vers une c( petite production 
marchande 1) généralisée, systématiquement 
orientée vers les échanges monétarisés (par 
opposition i des échanges de produit 6 pro- 
duit portam sur le surplus que laisse la con- 
sommation domestique) et fondée sur la 
division du travail au sein du groupe 
domestique. 

Lac développement de l’Economie de traite 
arachidière est le contexte déterminant de 
la généralisation de cette forme dc produc- 
tion de Ia peche : par ses effets sur la 

1 

demande intérieure en poisson frais ou 
transformé, la monétarisation des échanges, 
la constitution d‘une armature urbaine et 
semi-urbaine sur le littoral, l’amélioration 
des comniunications et l’&argissement des 
debouchis. Là OCI l’activité arachidière et 
l’immigration agricole sont faibles, comme 
en Casamance, la pêche ne se dCveloppe 
guêre que sous la forme de petite produc- 

! tion marchande spécialisée chez les 
’ autochtones. 

‘ 
’ 

le développement du maréyage africain 
dunn t  la seconde guerre mondiale qui pré- 
cipitent l’holution. Ia Petite a t e  subit les 
mêmes effets mais avec une plus grande pro- 
portion de pêcheurs hrangers (lébou, saint- 
louisiens et niominka) et d’agriculteurs serer 
de l’intérieur qui se furent i Mbour et Joal. 
Les annees 1960 voient la spécialisation 
dans la pêche s’accrcître avec la crise de la 
navigation de transport à St-Louis et dans 
les iles niominka du Saloum et avec IC déclin 
de l’agriculture et l’extension des zones 
urbanisées chez les Lébou du Cap-Vert. En 
Casamance, plus faiblement intégrée i I’es- 
pace économique national, la pêche spScia- 
lisée reste le monopole des Saint-Louisiens 
et des Niominka. 

ParallClcment à cette différenciation des 
zones littorales, les campagnes de pêche s’al- 
Longent et leur itinéraire se complexificnt. 
Ce sont les groupes les plus coupés de I’agri- 
culture (Saint-Louisiens mais aussi Nio- 
niinka qui sont confrontfs au problème 
croissant de  la salinisation de leurs terrains 
de culture) qui s’y livrent IC plus. C’est aussi 
dans ces groupes que se développent, i par- 
tir des années 1970, l’usage des sennes tour- 
nantes et l’emploi, d‘une certaine &çon 
révolutionnaire, de salariés temporaires ori- 
ginaires d e  l’intérieur. 

En fin de compte, la dynamique de la 
peche piroguièrc est 1 la fois conditionnCc 
par les transformations socio-Cconomiques 
globales que connaît IC SCnégal, et autonome 
vis-i-vis des politiques d’intcrvcntion de 
1’Etat (colonial ou post-colonial) puisque 
fimdée principalement sur le marché in t e  

icur et sur la logique propre (mais divcrsi- 
iée) des communautés de pécheurs. 

II faut savoir que, hormis le secteur tho- 
lier et, déjà dans une moindre mesure, sar- 
linier, les pkheries industrielles ont reposi. 
xclusivement jusqu’aux années 1960 et 
eposent encore fortement’sur les débarque- 
nents piroguiers. Les premières unités de 
ransformations européennes (qualitatif plus 
wtinent qu’r industriel n), qui se dévelop- 
,èrent surtout dans les années 1940, utili- 
aient quasi-exclusivcment elles-mêmes des ¡ 

iirogues pour leur approvisionnement. 
hjourd’hui encore, on estime à 34 9‘0 la 
)art de produit traité industriellement à 
hkar  par le maréyage d’exportation. Ce 
aux est encore plus important si l’on tient 
‘ompie dc l’industrie crevcttière casaman- 
aise qui dépend entieremem de la pêche 
jiroguière et de la part croissante dans la 
jêcherie des céphalopodes des débarque- 
nents piroguiers. 

Depuis le début du siècle, les pêcheurs 
mt toujours joui de l’alternative entre I’ap- 
wovisionnement des industries de transfor- 
nations c( industrielles n et celui du marché 
.ntérieur (comprenant les formes africaines 
IC transformation) en fonction des prix 
3fFerts et des possibilités d’écoulement du 
xoduit. Ainsi, durant la seconde guerre 
mondiale, les pêcheurs préferent vendre 
sous contrat aux ateliers,de sechage euro- 
péens pour s’en détourner ensuite lorsque 
les prix et les débouchés du marché inté- 
rieur sont jugCS plus intéressants. De même, 
I’indust rie crcvcttiére casamanpise rcposc 
$ur Ics hauts prix relatifs d’achat de la part 
des usines. Enfin, l’usine de farine de pois- 
son de Djifèrc démontre, de 1977 à 1982, 
la forte capacité de la peche piroyière i 
s’adapter aux demandes de l’industrie si, par 
ailleurs, les conditions de l’approvisionne- 
ment du marché de consommation local ne 
sont pas jugées de meilleur rapport. Aussi 
IC secteur industriel et exflortateur a-t-il tou- 
jours eu tendance à reproduire (a l’image du 
mécanisme pesant sur les produits agrico- 
les d’exportation) le mécanisme de cc l’eco:, 
nomic de traite i )  vis-à-vi$ des producteurs 
directs, en l’occurrence les pëcheurs piro- 
guiens. Avec les aléas que cela comporte 
pour ceux-ci : compression des piix d’achat 
aux producteurs (cas du mareyage d’expor- 
tation au Cap-Vert ou des crevettes en Casa- 
mance), alCas des entreprises industrielles 
(Faillite et fermeture de l’usine de DjiRrc, 
sans considération pour I’eflort coûteux 
d’équipement en sennes tournantes des 
pêcheurs locaux). 





populations noires s’installèrent autour du 
fort où ils servaient comme employés tan- 
dis que les pécheurs de l’embouchure four- 
nissaient les Européens en poisson. 

Gorée, elle, pratiquait ‘e.ssentiellement la 
traite des esclaves. Environ 300 5 400 cap- 
tifs par an étaient envoyés dans les planta- 
tions des Antilles et de Guyane. Les rois de 
la cóte se chargeaient de se procurer des 
esclaves qu’ils vendaient ensuite aux Euro- 
peens qui ne voulaient pas s’aventurer dans 
l’intérieur du pays. Cesderniers commer- 
raient depuis la Mauritanie jusqu’en Sierra 
Leone, lieu privilégié des Compagnies Q 
monopole exclusif. De. nombreux navires 
fiéquentaient alors la Côte occidentale 
d’Afrique, français et anglais, mais aussi des 
bateaux neutres w, américains et danois, 
surtout 5 la fin du SVIIIème siècle. Les 
comptoirs du Senegal etaient soumis i la 
coiicurrcncc fianco-anglaise (4). 
Ia cohabitation entre noirs et blancs dans 

les comptoirs donna naissance Q une impor- 
tante population métisse, qui très tôt tira les 
avantages de sa double appartenance. Les 
blancs, interdits de faire du commerce privé 
en raison du monopolc cxercC par la Com- 
pagnie, chargeaient leurs femmcs et leurs 
enfants d’acheter des esclaves, du sel, de l’or 
et meme des embarcations. Les jeunes SC 

posèrent comme les H intermédiaires indis- 
pensables I) de la traite entre les rois, ven- 
deurs d’esclaves et les Européens. Ainsi, 
acquirent-ils une réelle formile en maitrisant 
les outils du commerce : location de bar- 
ques, interprêtes (appelés au Sénégal les 

maîtres de langues n). L‘augmentation de 
la population des comptoirs posant aux gou- 
vemeurs des Problemes dificiles de ravitail- 
lement, les Wolof du Walo créèrent le vil- 
lage de pêcheurs de Guet Ndar sur la Lan- 
bwe de Barbarie ; St Louis consommait envi- 
ron 250 tonnes de poisson frais par an. 

:ik:loppement de la pêche maritime 
entraina des modifications dans la confec- 

1 

tion des pirogues qui s’inspira alors des 
modèles européens. 
En 1789, le Sénégal présenta ses Cahiers 

de Doléances aux Etats Généraux, avec 
pour principale revendication la suppression 
du monopole de la Compagnie et la liberté 
de commerce ; les S+nt Louisiens obtinrent 
gain de cause en 179 1. Le règne des com- 
pagnies aboli, de nombreux traitants privés 
s’implantêrent dans la colonie. 

Les Grandes Maisons de 
Commerce et le Développement 
colonial du Sénégal maritime 
En juillet 1816, le gouverneur Schnialtz 

partit au Sénégal, afin de reoccuper ka colo- 
nie après le départ des Anglais. I1 fut un des 
rescapés de la Méduse dont le iiaufrage célè- 
bre constitua une perte terrible, le bateau 
contenant des marchandises indispensables 
i la colonie. A l’arrivée de Schmaltz, cette 
dernière était aux mains des traitants noirs 
et métis. 

C’est au debut des années 1820-1830, que 
débarquerent P St Louis et Gorée, dc jeu- 
nes Franpais aventureux et décides i Liire 
fortune aux colonies. Originaircs de Bor- 
deaux et Marseille, ils s’allitrent aux hni l -  
les métisscs et devinrent 5 leur tour de riches 
négociants en constituant une importante 
flotillede commerce. Ils crcèrent des soci& 
rés, les u grandes maisons de commerce 
coloniales n : Maure1 et Prom, Deves et 
Chaume:, Ruhan et Teisserre ... dont le 
rayonnement existe encore de nos jours. 

Cependant, l’activité commerciale de la 
colonie avait été rudement mise A l’épreuve 
en 1818 lors de l’abolition de la traite 
négrière (mais pas de l’esclavage). Gorée, 
surtout, fut touchée, mais elle connut un 
regain d’activité grace au développement du 
trafic avecles U comptoirs du sud : Casa- 
mance, Guinée, Sierra Leone. Elle put ser- 
vir de port de relais et d’entrepôt aux mar- 

I 
I 

chandises traitées ; de plus, elle disposait 
d’avisos qui fréquentaient ces rivières du 
sud. En 1854, elle Obtint son autonomie vis- 
5 4  de St Louis et eut dès lors, Q sa tête 
un commandant de la Division navale de la 
Côte occidentale d’Afrique. 

Les Saint Louisiens furent beaucoup plus 
touchés par la crise de 13 gomme dans les 
années 1830-1840, car A cette époque, le 
Soudan colonisé par Lord Kitchener inonda 
le marché européen en gomine de bonne 
qualité et moins chère. Les traitants noirs 
et métis h ren t  ruinés et durent se mettre 
au service des maisons de commerce colo- 
niales, qui ne cessaient de se développer, 
bénéficiant d’appuis politiques en métropole 
et de ciriruits de distribution rodés dans les 
ports français de Bordeaux et M i e .  Les 
quais de St Louis h ren t  rembhyés et déve- 
loppés selon le plan d’assainissement et 
d’urbanisation et  dpS 1837, ils abritaient des 
navires A vapeur. 

L’essor maritime 
du XlXème siècle 

D b  lors, l’histoire du Sénégal maritime 
se précipite avec l’arrivée du gouverneur 
Faidherbe, la crbtion de Dakar et le déve- 
loppement de ia fiche par la France. Le 
Sénégal s’ouvre A la Révolution industrielle 

t au grand commerce transatlantique, phare 
le la a t e  occidentale d‘Afrique. 
Nous n’en retiendrons d?nc que les gran- 

les dates : 
1854: dbenclavement des deux îles- 

omptoirs St Louis et Gorée. Développe- 
nent de la culture de l’arachide dans l’in- 
érieur du pays et de la flotte de commerce 
a h t  louisienne pour transporter l’arachide 
hns les huileries françaises. Construction 
lu pont Faidherbe entre I’ile St Louis et le 
ontinent. Création de la Chambre de com- 
lerce du Sénegal et de la Banque du 
linégal. 
1857 : Dakar devient la plaque tournante 
u commerce atlantique. Point de ravitail- 
:ment en charbon des Messageries mariti- 
les impériales. Création d‘un embarcadcre 
Dakar, en face de Gorée trop petite. Cons- 
uction du barachok et d’une batterie de 
éfense. I 

1862 : le gouverneur Pinet Laprade entre- 
rend les travaux du port de Dakar. 
1885 : Inauguration de la ligne de chemin 

e fer entre Sr Louis et Dakar, traversant 
: Cayor arachidier ; le port de Dakar per- 
let d’accueillir des bateaux arachidiers de 
ros tonnages. 
1895 : création de l’Afrique Occidentale 

‘rançaise. 
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Les ambitions maritimes du Sénégal l 
par M. Robert SAGNA 
Ministre de 1’Equipement 

Les transports inarititnes jouent UN rölc primordial dans le développement économiqiic ci 
soiial du Sénégal. Eil dfer, la mer constitue le vecteur princ+al de notre commcrce cxtéricur 
en raison de la position priviléfiée de notre pays par rapport à ses Partenaires coinmerciairs 

Histoire : 
Une ouverture à la mer progressive 

et sous contrôle 1 

I 

P- 
Nathalie R E Y S  

traditionnels (es&tiellei;ietit ethopéens) et pot.&iels (Amériques di; Nord et Sud). Selori les 

un toiinam itnnortant de marchandises aussi bien à I’imnortation au’à I’exnortation. La valciir 
srarisriques, 98 ?Jó de nos échanges commerciaux passent par la voie maritime, représcnrant 1 

L ’histoire rrraritiirre du Sénégal se corr/ord 
avec cclle de la colonisation eiiro- 

béenne. et notainnient avec les lrcurcs soinbrrr 

du frêt iiarithte est en moyenne de 20 milliards de bancs CFÂ par a i .  fitte sitiation de 

des lifines de notre politique maritime en d&afeant au  prhlable les amuts remarouables que 
fait iinpose au Sénégal de grandes ambitions maritimes. II s’agira donc ici d’exposer les gran- i - -  longteinps - 
possae notre payshans i e  domaine des rrañsports parmer. Dakar est situé à là croisée des 
grandes routes maritimes interconrinenrales et possè& un airoport intemarional de g r a d  renoni- 
mée. Son réseau routier esr l’un des plus denses en Afriqiie. Ce port en eau profanaè rend parti- 
nclièrement avantageuse sa sirtiation de port d’escale, d’avitaillement, ainsi que d’éclateinent 
-?i¿ trafic. Il dispose e i~ i t i  d’injrastriictrtres adéquates et d‘une main d’œlivre dr qualité. II est 
également desservi par un réseau ferrovière imporrant permettant d’assurer dcs achcniineinents 
terminaicx vers I’liinterland national et éfranger. 

Le Sénégal a mis en place un arsenal juridique imporrunt dans le domaine dcs transports 
maririnies : au plan national : le code de la marine marcliandc, la loi portant organisation 
du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), le &cret portant sur lu réglenientation du trafic 
niaritilne air Sénégal. Au plan international : outre les accords inaritiines bilatéraux, le Séné- 
gal a adliéré à des organisations intcrnarionalcs (par c.ueniple, I’OMI, lu CMEAOC). Enfin, 
notrc pa-vs a raiifé le Code de conduite dcs conJércnccs inaritiincs de la CNUCED. C’est à 
partir de ces mo-vens que noirc pays a assis rtnc polirrqric dcs transports tnaritiincs dont les 
priticipes dirccrcurs viscnr plusierirs objectifs. 

La  stabiIisation d e s  colits d e  consommat ion  intérieure : IC Sf,l;;s.l irriporte l’es- 
st~niicl dc cc qu’il conso~nn~c (produits aliriiririaires, bicns d’équipcincnt) ci c.uporrc la inajcurc 
pariic dc cc qu’il produit (inati2rcs bruics, produits scini-finis ou finis). Ces échangcs qui rcpri- 
sentent 7.5 1% dc lu PIB, s ’eflectiient J 98 8 par voie tiiarititiir. C’est pourquoi, la dFpenduncc 
dc notre pays iì l’éjprd dcs rrmsports trrariiiinc.y tirangers cngendrc‘ U N C  succcssion éconoiniquc 
ci sorrsritirc une source de d$fiililtFs cti raison de fa jíirtc incidncc du taux dc fr2t rnaritiinc 
sur la forination dcs pris dc nos produits d’iinportotion qui variL* fi 2 40 [b scliin les inurchan- 
discs. Ceci aggrave IC tails d’infI~7iioii CI rctardc notre décollagr écono~niq~ic. 

L’amélioration d e  Ia balance des  paiements  : la proinot ion de nos exportations est 
h condition ( I  sine gita non )) de ~ ‘a~ i i~%~irar i~~n  du so& de 1101rc balance des puicnicnts internu- 
tiotnus. Or nos principuris proditirs d’irnpnrtar iciir industriels, agrictilcs ci irr iniers sont péna- 
li.sk sur le.~ irrarc1ié.Y ii~tcriiutii~ii~~ii.~ pur l i n  inonque Ji* coinpétitivité par h taiis de frei él“! 
pruriqrth par les urtticnicnts h r a n g m .  LAS housses vorimt en vio-vtniic cntrc 25 et 60 %. 
La stabilisation de la bulunce des invkibles : cliuqrie lintiéc nutrt pa-vs dépcnfc en 

J,a inaritiinc phisiciirs tiiilliurh dc f n i m  CEI, CL’ qici ripéscntt  une héinorrugir considFrable 

-. de I’edavage er ge la traire. C’est à partir de 
cct Iiéritafe Que se coiistiiiit atiiourdBii la noli- 

- tique triaritirrie d’iute jeune nation. 

tait - qt demeure essentiel- L lement - un pays tourné vers la terre, 
pays d’agriculture et d‘élevage. Seules cer- 
taines ethnies, établies sur la côte et dans 
les estuaires se réservaient l’exploitation des 
ressources halieutiques, sans contact impor- 
tant avec les populations de l’intérieur qui, 
elles, participaient i l’Histoire du Sénégal, 
l’histoire des royaumes. 
Les premières traces de l’activité maritirne 

sont de nature archéologique, ainsi que le 
démontre la découverte d’un chantier de 
construction de pirogues datant du néolithi- 
que, dans la prcsqù’île du Cap-Vert. Les 
ethnies côtières pratiquaient surtout la 
pOche piroguière, l’cxploitation des salines 
dans le delta des fleuves et le ramassage des 
coquillages (huîtres et pagnes). Les princi- 
paux centres d’activité éraient : l‘embu- 
chure du fleuve Sénégal, le Cap-Vert, la 
Petite Côte, le delta des fleuves Saloum et 
(;ambie, et enfin la Basse Casamance. 

L’arrivée des Européens 
et le commerce de traite l i II est genéralcment admis que les prenliors 

Europkns qui arrivèrent au Senégal furent 
, les Portugais. En 1444, Dinis Diaz toucha 
1 le Cap-Vert, suivi pir  Lanprrotc qui fian- 

,chit l’embouchure du Senégal et Ca da 
Mosto en 1416. Des 1460, i la mort du 1 l’rince Henri le Navigateur, ils avaient éta- 
bli les premières cartes manuscrites du SCnC- 1 gal depuis Aryin (en Mauritanie) jusqu’au 1 Sierra Leone. 

I L’introduction de la voile sur Ics pirobwcs 
i du Cap-Vert semble être le fait des Portu- 

gais, cn effet bon nombre de mots Lebou i 

conternant l’accastillage sont d’origine euro- 
péenne : a m D pour u mit ., e verg n pour 
5 vergue m, etc. Les Portugais s’installèrent , 
dans l’île de Gorée et sur la Petite Côte où 
ils fondèrent les comptoia-de Rufque; Jod 
et Portudal. Ils christianisèrent la popula- 
tion côtitre et crétrent un réseau de com- 
merce vers l’intérieur par la voie des fleu; 
ves. Ils traitaient l’or, la gomme arabique, 
la cire, les cuirs ct le morphil (1). Dès le 
début du XVIème sitcle, ils se heurtèrent 
aux concurrences hollandaise et anglaise en 
mer, mais aussi dans les comptoirs, comme 
celui fort convoité de Gorée. L’exploitation 
des mines en Amérique latine et des plan- 
tations aux Antilles entraîna une forte 
demande de maind’œuvre i bas prii, ce fut 
le début du commerce triangulaire, 1’Afri- 
que fournissant les esclaves. Gorée allait 
devenir un des plus importants entrepôts de 
la a t e  occidentale d’Afrique. 

En 1659, les Français s’installèrent sur 
l’île de Ndar située dans le delta du fleuve 
Sénégal, où ils bPtiient un fort i qui ils don- 
nèrent le nom de St Inuis, en l’honneur du 
jeune roi Louis XIV. Cette île leur fut cédée 
U en é c h n g e  d’une coututnc annuelle dc trois 
pièas dc guinée (Z), un tiers d’uiilne de drup 
:carlaic, sepl barres de fcr lotigues et dix pin- 
tes d’cari de vie *. 

En 1677, Colbert chargea l’Amiral d‘Es- 
trécs d’enlever aux Hollandais - qui 
venaient de perdre leur prdpondCrancc sur 
mer ii la suite du ‘Traité dc Breda - le 
comptoir de Gorée. Les deux comptoirs 
étaient aux mains de la Compagnie des 
Indes qui, par privilege rdyal, exerçait IC 
monopole exclusif de la traite. St Louis 
offrait le double avantage d’ttre assez pro- 
che de la métropole, puisqu’il fallait un mois 
pour l’atteindre (et trois pour en revenir), 
et celui d‘etrc naturellement défendu j I’em- 
bouchurc du fleuve par la bme.  

Les Français utilisèrent rapidement les 
~n:irins sCnCgalais (IC plus souvent csclavcs) 
en tant que (c inaittes de barque O )  

pilotes de la barre et a laptots )) (3). Les 

. 




