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DADJA, OU L y U S I N E  AUX CHAMPS 

Industrialisation et emergence du fait urbain 
au Togo 

Pour qu’une agglom6ration Qmerge de l a  masse des‘ v i l l a g e s ,  il 
f a u t  que des a c t i v ’ i t é s  aut res qu ’agr icc ies  -commerce, admin i s t ra t i on ,  
etc.-  fassent  appara î t re  une popu la t ion  d i f f é r e n t e  par ses sources de 
revenus, ses modes de v i e  . .. Se développent a l o r s  de nouveaux 
comportements, de nouveaux types d ’ h a b i t a t ,  d ’au t res  a c t i v i t e s ,  des 
i n f r a s t r u c t u r e s  e t  des Qquipements qu i  f e r o n t  n a î t r e  tou tes  so r tes  
d ’khanges (sociaux, 6conomiques, VonQtaires.. . I  en t re  p e t i t e  v i  I l e  
na issante e t  v,i 1 lages v o i s i n s  : ces 1 iens  régionaux, c e t t e  s t r u c t u r a t i o n  
de l ’espace peuvent ê t r e  considérés comme l e  p lus  d Q c i s i f  des c r i t e r e s  
d ’u rban isa t ion .  

L ’ i n d u s t r i e ,  par l ’ampleur des invest issements e t  des e f f e c t i f s  
mis en jeu ,  e s t  a p r i o r i  u n  f ac teu r  typ ique d ’u rban isa t ion .  Mais peu t -e l l e  
Qtre, B e l l e  seule,  un tnoteur s u f f i s a n t  pour f a i r e  d’une agglom6ration 
paysanne une v r a i e  v i l l e  ? Comment ( e t  en quoi)  une grosse us ine implantee 
en rase. campagne, dans un v i l l a g e ,  t rans forme- t -e l le  c e l u i - c i  ? 

C’est ce que nous dir-a l e  cas de Dadja, au Centre-Sud du Togo, B 
150 km au nord de Lomé I I ) ,  avec son us ine t e x t i l e  qu i  f u t  longtemps l e  
f l e u r o n  de l a  p e t i t e  i n d u s t r i e  togo la ise ,  

( 1 )  Enqultes de t e r r a i n  f a i t e s ,  pour 7 ’essent ie l ,  en 1 9 7 9 4 0 ,  jamais exploitt jes jusqu ‘ ic i .  

3 .  O. R.S.T.O.M. Fonds Documentaire 
at A* 
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I .  ESSOR ET DECADENCE D'UN GOMBLRXR IHDUSTRIEL 

.. ~ 

C 'est  dhs 1961 que l e  gouvernement t o g o l a i s  demanda ?i un groupe 
i n d u s t r i e l  allemand de l u i  cons t ru i  r e  un compl.exe t e x t i l e .  V isant  autant 
l'aménagement du t e r r i t o i r e  que l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  il exigea que 
l ' i nves t issement  se f î t  hors de l a  c a p i t a l e .  

On c h o i s i t  donc l a  Région des Plateaux, p r i n c i p a l e  zone 
p roduc t r i ce  de coton Øu pays (2 ) .  I 1  f a l l a i t  s u r t o u t  de bonnes l i a i s o n s  
avec Lome e t  l 'océan : l a  rou te  cen t ra le  de Lomé au Nord n ' é t a i t  pas 
encore goudronnée, mais e l l e  l ongea i t  l a  p r i n c i p a l e  vo ie  f e r r é e  du 
pays ( 3 ) .  (Carte 1 )  

On a v a i t  besoin d 'un t e r r a i n  p l a t ,  f lanqué en a r r i e r e  d 'un cours 
d'eau -1 'Amoutchou- dont  un aménagement simple (barrage e t  d é r i v a t i o n )  
a m h e r a i t  l ' eau  en su f f i sance.  On c h o i s l t  donc l a  p l a i n e  s i t u é e  A côté  du 
v i l l a g e  de Dadja (lui-meme sur  un i n t e r f l u v e  légerement surélevé, d 'où de 
graves d i f f i c u l t é s  d'approvisionnement en eau), à i 1  km au sud d'Atakpamé 
(30 O00 hab i tan ts  en 1980)'  l ' u n  des t r o i s  -modestes- p r inc ipaux  centres 
régionaux du Togo. (Car te 2 )  

Cons t ru i t  ?i p a r t i r  de 1964,  l e  complexe t e x t i l e  I T T  ( 4 )  
fonct ionna en 1966, juxtaposant  f i  l a t u r e ,  t issage,  impression de "pagnes" 
de coton e t  con fec t ion  (draps, "T s h i r t s " ,  . . .)  : un invest issement de pres 
de 3 m i l l i a r d s  de F CFA en 1975, donnant un c h i f f r e  d ' a f f a i r e s  o s c i l l a n t  
e n t r e  3 e t  4 m i l l i a r d s  : 80 41; pour l e s  imprimés, 20 % pour la confec t ion ,  
c e l l e - c i  presque ent ierement exportée vers l 'Europe, tand is  que l e s  pagnes 
c i r c u l a i e n t  -16galement ou pas t o u t  f a i t  16galement- dans tou te  
l ' A f r i q u e  de l 'Ouest e t  du Centre. Les e f f e c t i f s  a t t e i g n i r e n t  i 500 
personnes en 1980 (dont 30 cadres, par mo i t i és  allemands e t  t o g o l a i s ) .  

Une b e l l e  r é a l i s a t i o n ,  qu i  t o u r n a i t  honorablement à 70 ou 801 X I 
1 de sa capaci té  de product ion.  Mais e l l e  s o u f f r a i t  d 'un mal i r r6médiable,  

groupe allemand a v a i t  i n s t a l l é  un matkr-re1 ancien (ce qu i  é t a i t  a1or.s un 
bon cho ix ) ,  qu i  e x i g e a i t  une main-â'oeuvre e t  de l ' é n e r g i e  a l a  f o i s  
abondantes e t  bon marché. O r ,  en quinze ans, l e s  coûts de l ' u n e  e t  de 
l ' a u t r e  avaient  considérablement augnient6, sans qu'on a i t  u t i l i s é  les  
( so l i des )  benefices pour l e s  modern iw t ions  qu i  aura ien t  dû s'imposer- : en 
1980, I T T  cessa d ' ê t r e  compét i t ive,  e t  l e s  de t tes  s'accumul&rent ( jusqu 'a 
7 m i l l i a r d s ) .  Le groupe allemand m i t  t o u t  simplement l a  c l é  sous l a  
p o r t e  : l e s  cadres européens se r e t i r 6 r e n t  -pour ne pas d i r e  s 'enfu i rent -  
f i n  1980 ; l a  d i s s o l u t i o n  de l a  soc ié té  I T T  SA f u t  proclamée en j u i n  1981. 

qu i  B c l a t a  au grand j o u r  B p a r t i r  de iY80 : l e  non-rbinvestissement. Le I 

(2)  Depuis 7'6pwque allemande. E k i s  c'est surtout apt-& 1982 que l e  coton d6marra en grand 
au Togo. En 1977, l 'us ine  a v a i t  commencC 3 en p7anter elle-mlme, sur 200 hectares,  400 en 

1979, avec une centaine d 'ouvr ie rs  agr icoles .  On prevwyait de passer B 8 O00 lia en 1982, e t  

p lus  t a r d  B 40 O C I O . . .  De f a i t ,  la r i g i d i t e  des rt+g7ementatioi?s de T 'Of f ice  des Produits 

retourner d Dan'ja, f i t  capoter le pro je t  (techniquement v i a b l e )  avant mlme l a  f a i l l i t e  de I 

1 'usine. 

( 3 )  Une p e t i t e  p i s t e  d ' a v i a t i o n  p,'ivCe s e r v i t  au>. l ia isons urgentes avant 7 'amljnagement de 
la route  nat iona 7e 1 .  (Aujcurd ' h u i  deux heures dra W i t u r e  S u f f  { s e n t ) .  
( 4 )  " Indust r ie  Texti7e Togolaise",  au capita7 rl-r 540 mi l l ions  d@ F CFA (allemand B 63 7, 
togo7ais pub l ic  25 X ,  togo7ais p r i v e  12 X ) .  Rappel : 1 F CFA = P FF. 

I 

! 
Agricoles du Togo, qui eAigeaient que toute 7a pt*oducticn t r a n s i t 8 t  par Lome avant de t 
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Mais l ’ u s i n e  é t a i t  t ou jou rs  l à ,  avec ses ouv r ie rs  e t  ses cadres 
togo la i s ,  sans aucun s t a t u t  j u r i d i q u e ,  mais avec un ‘ o u t i l  en B t a t  de 
marche. Commença a l o r s  un épisode t r e s  étonnant,  un ” L i p ”  (5) en Afr ique : 
l e s  e f f e c t i f s  se dégra issèrent  rapidement des de rn ie rs  venus (en 
p a r t i c u l i e r  ceux embauchés pour l a  p l a n t a t i o n  de coton ( c i ) )  e t  d’une 
grande p a r t i e  de l a  bonneter ie ,  mais à l a  mi-1.982 il r e s t a i t  encore 920 
ouv r ie rs  e t  7 cadres t o g o l a i s  ( e t  un techn ic ien  f rança is ,  ind ispensable) ,  
qu i  con t inua ien t  à f a i r e  tourner  l ’ us ine ,  sans t r o p  de Problemes au t res  
que f i nanc ie rs .  Les r i ch iss imes nana Benz, l e s  cé lebres revendeuses de 
t i s s u s  de Lome, p r6- f inança ien t  l e s  achats de mat ieres premieres ; l ’ u s i n e  
impr imai t  l e s  pagnes de l e u r  choix e t  l e s  l e u r  revendaient ; on paya i t  l e s  
ouv r ie rs  e t  l a  maintenance avec l e  bénéf ice.  C ’ é t a i t  l e  secteur in formel  
qu i  f a i s a i t  t r a v a i l l e r  une us ine moderne, un cas de f i g u r e  certainement 
jamais envisagé dans l e s  manuels d’économie . . .  

Ce n ’ é t a i t  b ien  sOr qu’une a c t i v i t é  de surv ie ,  sans aven i r ,  mais 
en 1987 il r e s t a i t  encore 560 personhess en ”coopérat ive i n fo rme l le ” ,  quand 
l e  gouvernement t o g o l a i s ,  qu i  chercha i t  désespérement des repreneurs, 
rencontra un i n d u s t r i e l  coréen q u i ‘  par-ut sér ieux.  Ce lu i -c i  o b t i n t  l a  
l i q u i d a t i o n  de ce qu i  r e s t a i t  d’ITT, c ’est -A-d i re  l e  l icenciement des 
de rn ie rs  ouv r ie rs  e t ,  de f a i t ,  l a  f i n  de t o u t e  a c t i v i t 6 .  Le Coréen 
renonça, un Chinois  de Hong-Kong f i t  un t o u r  de p i s t e  ... En vain.  La vaste 
us ine e s t  au jourd ’hu i  fermée, pratiquement A l’abandon, e t  l a  s i t u a t i o n  
t r è s  t roub lée  que v i t  l e  Togo depuis 1991 empêche t o u t  espo i r  de r e p r i s e  
dans un aven i r  p r e v i s i b l e  (7). 

C’est donc A l ’apogée de l ’ us ine ,  j u s t e  avant sa chute, que j ’ a i  
pu Btud ie r  sa popu la t ion  ouv r iè re  e t  ses r e l a t i o n s  avec l e  v i l l a g e  de 
Dadja,. 

II.  LE5 OWEIERS A Jwi GAPIPAGNE 

Les e f f e c t i f s  de l ’ u s i n e  axaient  crO rapidement : 500 en 1970, 
1 O00 en 1975, 1 300 en 1977, 1 385 en 1979 (8) ’  dont 85 agents de 
ma î t r i se .  I l s  avaient  pour l a  p lupa r t  é t é  recru tes  sur  l e  t a s  (avec au 
mieux un apprentissage de t a i l l e u r  a r t i s a n a l )  e t  formés par  l ’ us ine ,  qu i  
a p p l i q u a i t  une d i s c i p l i n e  s t r i c t e  mais b i e n v e i l l a n t e  : l e  ” t u r n  w e r ”  ne 
dépassai t  pas 1 % par  an (9). 

(192) ,  t i ssage  (179), cont rô le-expédi t ion (1121, f i n i ssage  (78) ... Nous 
Les p l u s  gros e f f e c t i f s ’  é t a i e n t  en f i l a t u r e  (239), con fec t ion  ’ 

(5 )  Celebre usine d ’hor loger ie  de BesanCon qu i ,  dans les annles 1972-75, refusa sa fermeture 

et reuss i t  d tourner en autogestion pendant quelques annles, ma lgr8  1 ’host i 1 i t #  des pouvoirs 
publics (a lors  qu’au Togo tout  l e  monde s ‘e f força  de f a i r e  surv ivre  I T T ) .  

( 6 )  On c u l t i v a  cependant 40 ha de r i z  pour nourr i r  les o u v r i e r s . .  . 
( 7 )  Ainsi que, pour le chercheur, toute p o s s i b i l i t l  de nouvelle enquete de t e r r a i n  pour 
f a i r e  un b i l s n  ac tua l is& .  
(8) Plus une t renta ine  dans les bureaux de L o m l  : 7a d i r e c t i o n  gdnlra le  (allemande) e t  les 
services commerciaux. C ’ l t a i t  l e  t ro is i@me employeur du pays, a p r l s  la fonction publique e t  
7 ‘ exp lo i ta t ion  des mines de phosphates, de lo in  le  premier des employeurs pr ives.  
( 9 )  6 X de notre  &chant i l lon  (dont 1/3 de la m a f t r i s e )  a v a i t  @ti recrute  avant minte 
l ’ouverture  de l ‘us ine  en 1966. 
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S a l a i r e s  
b r u t s  

( I  1 )  

16 050 

19 150 

25 950 

35 400 

40 400 

50 100 

29 950 

I 

ancienneté 
moyenne 

(en années) 

O75 

275 

670 

8,5 

10,o 

10,2 

6,s 
-- 

' 1  , , I 

7 2  500 

86 750 

l 6 

10,s 

1 

avons enquêté parmi eux 400 personnes (29  % du t o t a l ) ,  en respectant une 
propor t ion  de 25 A 32 % dans chaque a t e l i e r ,  s o i t ,  367 ouvr iees (ou 
employés) e t  33 agents de ma î t r i se .  

136 400 

165 100 

91 250 

Le personnel e s t  r é p a r t i  en s i x  catégor ies pour l es  ouv r ie rs ,  
c i n q  pour l a  m a î t r i s e ,  sur  lesque l les  sont fondés l e s  sa la i res .  
L'ancienneté progresse regul ièrement avec l e s  catégor ies.  On a évalué pour 
chacun l e s  s a l a i r e s  r é e l s  ( q u i ,  à coup de t r a v a i l  de n u i t  e t  de primes 
d iverses,  dépassaient en moyenne de 52 % l e s  s a l a i r e s  i n d i c i a i r e s  
réglementaires.  I1 f a l l a i t  en déduire l e s  d iverses  charges f i s c a l e s  

pour les  ouv r ie rs ,  7 , 4  % pour l a  m a î t r i s e )  e t  l e s  endettements 
de l a  f i rme  ( IO % pour l e s  ouv r ie rs ,  7 , 7  % pour l a  ma î t r i se ) ,  ce 

à des revenus moyens ne ts  de 25 O00 F par  mois pour l e s  
pour l a  seconde, c h i f f r e s  t o u t  à f a i t  honorables dans l e  

( 1 1 , 4  
( 
1 
( 

10, 8 

2at6gori F 

I 

II 

III 

1 
9uvr fers 

VI I 

VI11 

I X  

X 

XI 

Vaî rise 4- 

zffect i f s  
1979 

86 

97 

714 

208 

139 

56 

1 300 

49 

15 

2 

17 

2 

85 

114 300 I !  

année 
médiane de 

rec r t i t  emen t 

1979 

1977 

1973 

1971 

1967 

1967 

1973 

1967 

1966 

1966 

Nombre 
d'enquêtes 

25 1 
1 51 

26 ( 

20 I 

36 7 

1 7  

33 

(10)  16 X des ouvr ie rs  d ' l 'TT p a r t i c i p a i e n t  B ,une t u n t i n e ,  c ' e s t - d - d i r e  les t ro is -quar ts  des 
membres de tont ines  reptsr6s B Dadja (7es paysans Yes ignorent presque totalement) .  La moi t i6  

des ouvriers concern& cot iser i t  5 O00 F par í?inis (en gElnCra7 A 6 p a r t i c i p a n t s ) ,  20 % de 

1 O00 A 3 O00 F, 12 Y de 10 O00 B 30 o00 F ( A  R d 10 par t ic ipa l i ts ,  ce qui brasse donc des 

capitaux considdrables] .  

( l l )  Moyenne calculeje SUI-  les Btats de sa7aire de fEivrier e t  mars 1979. ceux-ci ne 
permettaient pas l e  c a l c u l  d 6 t a i l 1 6  des revenus nets .  
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On notera que l a  IIIè catégor ie  rep résen ta i t  B e l l e  seule p lus  
de l a  m o i t i 6  des e f f e c t i f s .  On regroupera pour . l ’ ana lyse  l e s  deux 
premieres ( l e s  emplois l e s  p l u s  récents, l e s  moins q u a l i f i é s ,  l e s  moins 
payes) e t  l e s  t r o i s  dern ie res  des ouv r ie rs  ( I V ,  V e t  V I ) ,  e n f i n  l a  
m a î t r i s e  B p a r t ,  s o i t  quatre groupes re la t ivement  homogenes. 

Ent repr ise  pr ivée ,  I T T  é t a i t  en f a i t  une us ine f o r t  “ p o l i t i q u e “ ,  
s u i v i e  de t r e s  pres par  l e s  hauts responsables nat ionaux (on l a  f a i s a i t  
v o l o n t i e r s  v i s i t e r  aux chefs d ’E ta t  en v i s i t e  o f f i c i e l l e ) ,  e t  l e s  
press ions ne manquaient pour f a i r e  embaucher t e l  ou t e l ,  assez 
genéreusement pour respecter  l e s  équi 1 i b r e s  nationaux. Ce n ’es t  qu’B l a  
f i n  des années 1970 que l’embauche -en p a r t i c u l i e r  pour l e s  postes de 
t r a v a i l l e u r s  ag r i co les ,  l e s -  moins payés, l e s  moins propices aux 
promotions- passa A peu pres exclusivement par  l e  Serv ice de l a  Main- 
d’oeuvre d’Atakpam6, ren forçant  donc l e  po ids des e thn ies  vo is ines.  Mais, 
mis B p a r t  l e  t r e s  f a i b l e  po ids de l’Extrême-Nord (marginal dans tous l e s  
domaines), t ou tes  l e s  régions du Togo B ta ien t  assez b ien  repr6sentBes. 

Ethnies du Sud Ethnies proches Ethnies un pell 
de Dadja p lus  Bloignées 

EwB : 14,75 % Ana : 16,25 % I Ehoué, Adja : 1,25 % 
Ouatchi : 4,5 % Fon : 7,5 % Kpessi,Anyanga : .0,75 % 
M i  na : 2 ,5  % Akposso : 14,75 % Akébou, Ahlon : 1,5 % 

21,75 % 38,5 % 3,5 % 

Région Centra le  Région de l a  Kara Region des Savanes 

Kotoko l i  : 1 ,75  % Kabyh : 15,25 % Moba : 0,75  % 
Bassar : 0,5 % Losso : 11,25 % Gour-ma : 0,25 % 

Lamba : 2 ,5  % 

32 % (12)  1 %  
C ’  

2,25 % 

Divers Btrangers (ou o r i g i n e  étrangère) : 1 % 

Prépondérance, 
pouvoi r  au Togo : Kabyh 
autochtones ... (13).  

34 % des gens 

donc, des’ grands groupes qu i  se partagent l e  
e t  Ewe-Mina, des Akposso proches, des Ana e t  Fon 

. I  

d’  I T T  é t a i e n t  n a t i f s  de l a  p ré fec tu re  d‘Atakpamé 
(vaste e t  t r e s  d i ve rse  ethniquement’du f a i t  d’une f o r t e  immigrat ion r u r a l e  
en provenance de l a  Kara). 6 % seulement é t a i e n t  des autochtones du 
v i l l a g e  de Dadja. 

. .  
(12) Dont la  moi t i4  venue de l a  tr-Ps impcrtante diaspora de ces groupes dans le  centre du 
Togo (Region Centra le  e t  ouest de la Rdgion des Plateaux) .  
(13)  Equi l ibre  ethnique A peu prPs @gal dans tous les a t e l i e r s  (un peu plus d’Eivd-llfina -pltls 

s c o l a r i s l s -  dans les fonctions d’employds, une cer ta ine  concentration de Kabye dans la 
confection, Ana e t  Akposso representant la moitid des t r a v a i  1 leurs agr ico les . .  .,I 



Au total, donc, un microcosme du Togo qui vivait en assez bonne 
entente, tout le monde étant fort soucieux d’éviter 1 ’apparition ouverte 
des conflits potentiels. La cohésion des ouvriers et des cadres d’ITT 
apri% la faillite de l’entreprise a démontré qu’il s’agissait bien l à  
d’une véritable communauté. 

Catégorie 

I - II 

III 

IV - VI 

Tota 7 ouvriers 

Maîtrise 

T O T A L  

sur I 385 personnes 

dont proportion de 
natifs du lieu de 

III. VIVRE AU VILLAGE OU EN VILLE ? 

R6s i dence 

Dadj a Atakpamé Villages 
voisins 

43’1 X 5 1  % 5,9 % 

56,7 % 36,3 % 7 , O  % 

5 6 ’ 5  % 36,5 % 7 , O  % 

54,8 % 38,4 % 6 ’ 8  % 

57,6 % 3 6 , 4  % 6,O X 

55,O % 38’25 % 6,75 % 

762 530 93 

10  x 11 % 93 % 
- -- 

Hormis pour les cadres, logés dans des villas (modele boîte à 
chaussure) dans l’enceinte même de l’usine (141, l’entreprise ne 
s’occupait pas de l’hébergement de son personnel. Ces ouvriers, venus aux 
neuf-dixiemes de toutes 1e.s régions du Togo, ne s’étaient cependant pas 
tous installés B Dadja : 55 % seulement. Les autres avaient choisi 
Atakpamé (39 %) ou les villages des alentours, dans un rayon de deux à 
quatre kilometres. Les choix  de residence ne diff6raient pas beaucoup 
selon les categories, hormis un poids plus fo r t  des ouvriers les plus 
recents A Atakpamb, où, on l’a dit, ils avaient été recrutés en priorite. 

Malgré leur ancienneté moyenne assez forte, et leurs revenus non 
négligeables, les  ouvriers d’ITT s’étaient relativement peu enracinnés : 
plus des deux-tiers restaient locataires, avec des nuances fort sensibles 
selon les lieux de résidence : 

( 1 4 )  E t  qui s ’ y  ennuyaient passab7ement, n‘ayant  pour d i s t r a c t i o n  que T’unique ( e t  morose) 
b o i t e  de n u i t  du grand hôte7 d’Atakpam8. 



p r o p r i é t a i  r e  
(par cons t ruc t ion)  

I 

~ ca tégor ie  

p r o p r i k t a i  res  
(par hé r i t age )  c l o c a t a i r e s  

IV - VI 

t o t a  7 ouv r ie rs  

21,75 % 24, l  % 

1’5 96 1 , 4  % 

68 ’75  7; 70,4 % 

23,5 X 7 0 ’ 5  % 4 , 3  % 1 ’ 7  % 

19,9 x 70,O .% 8 , 5  X 1 , F  % 

t I I  
I I I  

hebe rgé 
(par l a  fami 1 l e )  

I I I I  

On notera  l ’absence t o t a l e  de p r o p r i é t a i r e  par  achat d e  sa 
maison (mais c ’es t  l a  un f a i t  c u l t u r e l  assez normal au Togo : on hab i te  
“chez s o i ” )  e t  aussi  l ’absence d ’ h 6 r i t i e r s  dans l e s  v i l l a g e s  ( l a ,  l e s  
chefs de f a m i l l e  sont  res tés  ruraux ; ce sont apparemment l e s  cadets qu i  
on t  t e n t é  l e u r  chance B l ’ u s i n e ,  e t  y ont  gagné de quoi  cons t ru i re ) .  

I 1  y a nature l lement  des nuances sensib les se lon l a  p lace dans 
l a  h ié ra rch ie  de l ’ u s i n e ,  q u ’ i l  n ’es t  pas nécessaire de commenter 
longuement. 

I - II 
III 

9,8 X 66’7  % 

A Dadja, l e s  p r o p r i é t a i r e s  des ouv r ie rs  l o c a t a i r e s  sont aux 
t ro i s -qua r t s  des autochtones, essent ie l lement  paysans, mais il y a aussi 
des ouv r ie rs  parmi eux, e t  même des ouv r ie rs  non autochtones qu i  ont  
c o n s t r u i t  pour louer  après a v o i r  b â t i  pour eux-mêmes (15).  

* * *  

( 1 5 )  Ceci uniquement dans les nouveaux quar t ie rs  de 7a pdr iph8r ie .  



On a demandé à chacun s ’ i l  & a i t  content de son l i e u  de 
residence, ou s ’ i l  p r e f é r a i t  en changer. 

70 % des o u v r i e r s  hab i tan ts  à Dadja (rappelons-le, immigres à 
90 %, dont 79 % venus d’une au t re  p ré fec ture)  en sont s a t i s f a i t s ,  en 
invoquant 21 54 % des ra isons p o s i t i v e s  : 36 % - l a  m o i t i 6  des s a t i s f a i t s -  
évoquent l a  p r o x i m i t é  du t r a v a i l  (16)’  14 % l a  p o s s i b i l i t é  de c u l t i v e r  des 
champs, 4 76 l e  moindre coût de l a  v i e  (ou du moins du logement ( 1 7 ) ) .  

Les aut res ( 2 6  %) ind iquent  des ra isons p l u t ô t  passives : “Je me 
s u i s  hab i tue  i c i  ; j e  n ’ y  a i  p a s  de Problemes ( a l o r s  qu’en v i l 7 e ,  i l  y 
en a )  ; j ’a i  c o n s t r u i t  ma maison ‘ (6 %) ; j e  s u i s  nd i c i  ; j ’ a i  dpousd une 
f i l l e  d ’ i c i  ...“ (18) 

21 % a imeraient mieux ê t r e  a i l l e u r s ,  ma is  res ten t  f i x e s  21 Dadja 
“ fau te  de moyen de t ra l i spo r t ,  A cause du coût des ddplacements.. . ” (19) 
1 % h e s i t e  B r e s t e r ,  8 %, veulent p a r t i r ,  en se p la ignant  s u r t o u t  des 
Problemes d’approvisionnement en eau e t  du coût des produ i ts  v i v r i e r s .  

Les o u v r i e r s  des v i l l a g e s  v o i s i n s  sont contents  de l e u r  s o r t  (il 
e s t  v r a i  q u ’ i l s  sont tous n a t i f s  du l i e u  ou d’un aut re v i l l a g e  t r è s  
proche) : “C’est  p l u s  t r a n q u i l l e  ; c ’ e s t  moins cher ; j ’ a i  ma maison, ma 
fami lTe,  mes champs.. . ” 4 % seulement envisagent d ’ a l l e r  B Dadja pour se 
rapprocher de 1 ’usine (ZU) .  

Ceux d’Atakpamé aussi -immigrés 6 89 X ,  dont 64 % i ssus  d’une 
au t re  p r e f e c t u r e  (21)- se déc larent  B 92 % contents d ’ y  ê t r e  ( “ C ’ e s t  chez 
moi ; c ’es t  prGs de mon v i l l a g e  ; on peilt s ’ e n t r a i d e r  ; j e  su i s  habi tué 
i c i  ; j’aime 7a v i e  en v i l l e . . . “ ) ,  dont l a  m o i t i é  expl iquent  pourquoi i l s  
ne veulent  pas r e s i d e r  Dadja : es;entiel,lement 21 cause des problhmes 
d ’ b l e c t r i c i t é  e t  s u r t o u t  d’eau (17  %)  ( Z Z ) ,  cause du médiocre 
approvisionnement e t  du coi i t  des p r o d u i t s  v i v r i e r s  ( 1 6  % ) ,  des d i f f i c u l t é s  
de logement ( 4  % ) ,  de l ’absence de d i s t r a c t i o n s ,  de sports,  de p l a i s i r s  
nocturnes (3  %) ... 

6 % r e g r e t t e n t  de ne pas & t r e  Dadja, mais sont retenus d ’y  
v e n i r  par  l e s  probldmes d’eau e t  de logement. 2 % seulement envisagent de 
v e n i r  s’y i n s t a l l e r  (23). 

(16)  75 X viennent d l ’ us ine  d pied, 19 % en b i c y c l e t t e ,  6 X en vdlomoteur ou en moto (Te 

taux de motorisation d tan t  naturellemerlt li6 E? la cat4gorie). 

(17)  Les loyers d ta ien t  ldg@rement moins chers B Dadja : en moyenne 1 500 F par mais (pour 

f , 9  piece par fami l le ) ,  cont re 2 000 B Atakpamd (pour un p e t i t  p e u  p7us d’espace : 2,Z 
pieces par fami 7 le locata i re) .  
(18) La p lus  j o 7 i e  des reponses “diverses“ : “Je pr6fPre rester  i c i  e t  envoyer ma femme B 
Atahpame pour Bt re l i b r e ,  car e l l e  est  tres jalouse . . . “  { I l  @ t a i t  possible de donner 
p lus ieurs ?%ponses. ) 

(19) 75 F par t r a j e t  Atakpam@-Dadja en t&ri-brousse, ou (par abonnement aupres d ’un 
transporteur de l a  v i l l e )  2 O00 F par mois en bus {souvent en panne). 
(20) Les ouvr iers  des vi7lages viennerlt a l ‘ t rs ine er? v.470 d 52 X ,  engin motorist? a 26 X ,  bus 

ou taxi-brousse 15 %, quelques-uns A pied. .  . 
{27) 2 Y deç ouvr iers  r¿?sidant d Atakpame @tant  natifs ... de Dadja. 

(22) L ’approvisionnement en eau potab le d’Atalpam.4 es t  pourtant chroniquement d e f i c i t a  i r e ,  
le plus mauvais des v i l l e s  moyennes du Togo. 

(23) 70 ,Y viennent d Dadja par l e  bus qu’ iTs ont a f f r e t 6 ,  14 X en v170, 14 Y en vBlomoteur 
ou moto. Que7quss rares agents de maf t r ise ont une vo i ture.  



* I ‘  

1 1  

I 1  se dégage donc t r è s  nettement l ’ image d’une agglomeration 
favor isbe par  l a  p rox im i té  du l i e u  de t r a v a i l ,  a i n s i  que l’abondance des 
t e r r e s  ag r i co les  d ispon ib les  pour compléter son revenu, mais handicapée 
par  de gros Problemes d ’ i n f ras t ruc tu res .  N i  par  ses équipements, n i  par  sa 
v i e  soc ia le ,  Dadja n ’ e s t  perçue comme une v i l l e  digne de ce nom. Le 
v i l l a g e  o r i g i n e l  a g ross i ,  mais, pour ses usagers, il e s t  res té  un 
v i l l a g e .  

IV. LES MUTATIONS D’UN VILLAGE 1NDUSTBIA.LIS.E 

Dadja, sur  sa légere eminence, a v a i t  é t é  fondée au début de l a  
seconde m o i t i 6  du X I X B  s iè.c le par l e s  Dadja (ou p l u t ô t  Datcha), un p e t i t  
groupe de l ’ e t h n i e  ana. Les Ana (ou I f&) sont l e s  p l u s  occidentaux des 
Yoruba, venus du Sud-Ouest du N i g e r i a  depuis p lus ieu rs  s iec les  e t  
regroupes, en ra ison de l ’ i n s é c u r i t g  qu ’en t re tena i t  l e  royaume f o n  
d’Abomey, dans l e  massi f  montagneux d’Atakpamé. A l a  f i n  du X I X &  s ihc le ,  
l a  p l a i n e  s i t u 6 e  & l ’ e s t  de c e l u i - c i  f u t  repeuplée A p a r t i r  de l a  v i l l e  
d’Atakpamé, avec aussi des immigrants f o n  qu i  avaient  f u i  l e s  guerres 
d’Abomey. Au XXQ s i 8 c l e  s ’ implanthrent  aussi  au nord e t  au sud d’Atakpamé 
d’ importantes co lon ies  ag r i co les  de Kaby8 e t  de Losso : l e  peuplement de 
l a  reg ion  e s t  donc B l a  f o i s  récent e t  f o r t  complexe. 

Le premier c l a n  datcha à s ’ i n s t a l l e r ,  c e l u i  d’Ago, fonde l e  
q u a r t i e r  Ikwago, & l ’ o u e s t  de l a  grande rou te  ac tue l l e .  P lus t a r d  
s ’ implant8rent  l e s  c lans  Atchou. e t  Akoutan, B Ikwatchou e t  Ikwakoutan, & 
l ’ e s t  de l a  route.  Les r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  Datcha f u r e n t  p a r f o i s  
d i f f i c i l e s  (24)’ au p o i n t  d’amener l e s  Allemands 21 reconnaî t re  deux 
c h e f f e r i e s  pour ce p e t i t  v i l l a g e .  (Carte 3) .  

On l ’ équ ipa  d’un p e t i t  cen t re  de santé dans l e s  années 1930, 
apr6s l’Indépendance de deux écoles (une ca tho l ique,  une o f f i c i e l l e ) ,  p u i s  
d’un co l lhge,  comme beaucoup de gros v i l l a g e s  au Togo. Hormis une c ro isée 
de rues orthogonales t a i l l é e s  dans l e s  q u a r t i e r s  ouest, un marché 
hebdomadaire (350 p laces) ,  t r o i s  p u i t s  -à sec p lus ieu rs  mois par an- e t  un 
t e r r a i n  de f o o t b a l l  sommaire, Dadja n’a béné f i c ie  d’aucun équipement 
pub l i c ,  n i  d ’ invest issements p r i vés  : tous  l e s  serv ices  modernes (poste,  
h ô p i t a l ,  banque, grand commerce . . . )  sont  res tés  à AtakpamB, t r o p  proches 
pour permet t re  une concurrence. 

La presence de l ’ u s i n e  n’a apporté au v i l l a g e  qu’une b a t t e r i e  de 
s i x  rob ine ts  B 1 ’ex te r i eu r ,  -de son enceinte,  devant lesquels  s ’entassaient  
de t r e s  longues queues, q u i ,  en saison seche, débuta ient  p a r f o i s  en p l e i n e  
n u i t .  

L ’apport  d ’ ITT au v i l l a g e  f u t  donc essent ie l lement  son expansion 
s p a t i a l e  e t  l e  gonflement de sa populat ion.  

( 2 4 )  I l  f a l l u t  avoir  recours A un jugement du t r i b w t a l  d’Atakpamd, en 1969, pour confirmer 

la propri&@ eminente du sol au c l a n  Ago, mais as;.;orti d’un d r o i t  d’usage irr6vocable pwur 
les autres clans.  
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Le recensement de 1960 a v a i t  t rouvé B Dadja 900 hab i tan ts  (25). 
I l s  e t a i e n t  1 300 en 1970 e t  2 200 en 1974 (26). D’aprBs no t re  enquete de 
1979 (271, Dadja a v a i t  a l o r s  7 O00 ,habi tants .  Le recensement de novembre 
1981 (28) n’en t rouva que 5 000. Sous-estimation, ou r e f l u x  b r u t a l  d’une 
populat ion ouv r ie re  touchhe depuis un an par  l a  c r i s e  d ’ I T T  ? Les deux 
sans doute... 

S i  l a  croissance - re la t ivement  f a i b l e -  en t re  1960 e t  1970 amena 
l a  c rea t i on  de nouveaux q u a r t i e r s  mitoyens de l ’ u s i n e  (Chant ier  e t  
Campement), c e l l e  des annees 1970 B 1979 se f i t  un peu par  l a  
d e n s i f i c a t i o n  des anciens q u a r t i e r s  centraux e t  su r tou t  par  
l ’e larg issement  de ceux de l a  pé r iphé r ie  ( l e  p e t i t  Lom-Nava apparaî t  au 
sud), dont l a  popu la t ion  e s t  m u l t i p l i e e  au moins par  5. Les q u a r t i e r s  
proches de l ’ u s i n e  pese desormais 30 % de l ’agglomérat ion au l i e u  de 15 %. 
(Carte 4). 

Selon no t re  enquête de 1979, l e  po ids des ouv r ie rs  d’ ITT dans l a  
croissance urbaine e t a i t  t r e s  net  : devenus 53 % des chefs de menage, i l s  
“pesaient”  61 % de l a  populat ion,  avec des f a m i l l e s  de 6 , O  personnes en 
moyenne cont re  4 , l  pour l e s  autres,  avec des nuances sensib les : l e s  
menages des ouv r ie rs  l o c a t a i r e s  8òmptaient 4,7 personnes, ceux des 
ouv r ie rs  p r o p r i 6 t a i r e s  (29) 7,7,  ceux des vieux q u a r t i e r s  en moyenne 5 , 0 ,  
ceux des q u a r t i e r s  pér iphér iques 6,6’(30). 

Fo r te  presence aussi  des enfants  des ouv r ie rs  dans l e s  écoles de 
Dadja : 49 B 51 % dans l e s  écoles cent ra les  ( l e s  deux o f f i c i e l l e s  e t  l a  
cathol ique) ,  42 % B Agbédjrovi ,  73 % B c e l l e  de Campement (mais 35 % 
seulement au co l lBge) .  

* * *  

Cet te  i n j e c t i o n  massive d ’ouv r ie rs  s a l a r i é s  a - t - e l l e  
sensiblement mod i f i e  l ’ a l l u r e  du v i l l a g e ,  l a  nature du b a t i  ? Dadja e s t  
res té  homogene : par tou t  l e  même type de maisons, q u ’ e l l e s  so ien t  d ’ a r g i l e  
compactbe ( l e  banko) ou de parpaings de ciment : une j u x t a p o s i t i o n  de 
pieces rec tangu la i res  - l es  ”mai sons-wagons”- formant un angle d r o i t  quand 
l a  l i g n e  dev ien t  t r o p  longue. Les bat iments annexes ( p o u l a i l l e r ,  
remises ... ) on t  tendance B fermer l’.espace en forme de cour,  a l a  maniere 
des v i l l a g e s  de l a  region. L’impression dominante dans l e s  q u a r t i e r s  

(25) Ainsi que 267 au proche vi77age d’Agb8drovi (d ’ethnie fon) ,  277 en 1970, 396 en 1981. 
(26) Enquete menee par l e  Centre de 7a Construction e t  du Logement pour une ambitieuse 
”0p6ration Dadja 2000“ ,  qui n‘a jamais d8pass8 7e stade du rapport d’enqugte. 
(27) Une piece sur 10 - s o i t  un quart des m8neges- aprds dessin de tou t  7e b a t i .  Furent 
enqu8ttses 341 fami l les  d Dadja e t  32 B Agbedjrovi. 
(28) Dont i l  a malheureusement i t 8  imp@ssib7e d’obtenir  7es dd ta i l s .  
(29) Autochtones dans 7es vieux quar t ie rs  centraux e t  dans le v i  1 lags mitoyen d’Agbddjrovi, 

mais pas d la p@r iph@r ie ,  oÙ toutes 7es ethnies avaient pu acqU8rir des te r ra ins  pour 1 000 
F CFA e t  une b o u t e i l l e  d’a7C007 f o r t  (signe qu’ i7 s ’ a g i t  d’un d r o i t  d’usage octroy4 p7utÔt 
que d’une vente vdri tab7e). Depuis 1977-78, 7es propr i8 ta i res  coutumiers s ’e ta ien t  aperçus 
que 7es etrangers gagnaient beaucoup d’argent en construisant pour louer : on 7eur demanda 

d6sormais une somme de 12 O00 F par te r ra in ,  e t  une taxe de 30 d 40 O00 F en cas de revente. 

(30) L B ,  45 X des ouvr iers sont propri8taires,, con,tre seu7ement 37 X au centre. 
. .  

i 
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1 5  

v i  1 lages 
ruraux 

59,2 % 

39’4 % 

anciens e s t  c e l l e  d’une grande anarchie,  a l o r s  que l e s  q u a r t i e r s  nouveaux 
sont p l u s  géométriques, mais l e s  premiers sont  cependant p l u s  
accue i l l an ts ,  avec l e u r s  arbres,  l e u r s  ha ies v ives,  l e u r s  boutiques, l e u r s  
f e t i c h e s  ... (Carte 5). 

Dadja hab i tan ts  au t res  
I T T  hab i tan ts  

89 X 96 % 81 % 

11 % 4 %  19 % 

C’est un h a b i t a t  re la t i vement  récent  : 20 % seulement des 
cons t ruc t ions  (37) ont p l u s  de 10 ans, cont re 56 % dans l’ensemble de l a  
zone r u r a l e  de l a  p re fec tu re  (32). L ’oppos i t ion  e s t  n e t t e  en t re  l e s  
q u a r t i e r s  centraux (35 % de cons t ruc t ions  de p lus  de 10 ans, 31 % dans l e  
v i  1 lage mitoyen d’Agbédjrovi  , 4 % seulement dans l e s  q u a r t i e r s  
per iph6r iques.  Dans ceux-ci, 47 % des maisons ont  moins de 5 ans, au l i e u  
de 32 % dans l e  v ieux v i l l a g e  ( e t  9 % ti Agbedjrovi) .  

12,4 % 

5,l % 

79,5 % 

Contrairement à ce que 1,011 a u r a i t  pu at tendre,  l ’ h a b i t a t  des 
ouv r ie rs  d’ ITT n ’es t  pas pl,us jeune que c e l u i  des aut res v i l l a g e o i s  : 35 % 
de maisons de moins de 5 ans pour l e s  premiers, 39 % pour l e s  seconds, 
paysans, commerçants, f onc t i onna i res  ... I 1  n 7 e s t  cependant pas non p l u s  l e  
p l u s  age, on s’en doute : 15 % des maisons qu’habi tent  l e s  ouv r ie rs  ont  
p l u s  de 15 ans, au l i e u  de 28 %. I 1  e s t  donc l e  p l u s  homoghe, a l o r s  que 
c e l u i  des aut res correspond B une d i v e r s i f i c a t i o n  cro issante,  avec 
renovat ion massive du v ieux v i l l a g e  ( t r h  inégale : 10 % seulement de 
maisons de p lus  de 10 ans à Ikwakoutan, mais 41 % B Ikwago, de l ’ a u t r e  
côte de l a  grande route) .  

12 % 15 % 8 %  

41 % 44 % 38 % 

47 % 41 % 54 % 

Cet h a b i t a t  e s t  d’une qual i t é  nettement suphr ieure h ce1 l e  des 
v i l l a g e s  de l a  p ré fec tu re  : 

de t ô l e  

de p a i l l e  
t o i t s  

~ ~~ 

en dur 

en banko 
murs am6 1 i or6  (33) 

en banko nu 

en dur 

en t e r r e  
so 1 

47,2 % I 73 96 I 77 % I 68 % 

50,5 % I 27 % I 23 % I 32 % 

I 

/ a  

(31)  Entendons l e  bgtiment p r i n c i p a l  (ou le  ( n e i l l e u r )  quand i l  y eri a plusieurs.  

(32) Qui B e l l e  m&me l ’ h a b i t a t  r u r a l  l e  bigs jeune de l a  region (recensement gdneral de la 

(33) Par badigeonnage d’un produit  de protect ion (goudron.. . ) ou construction en semi-dur 

( l e s  dtSfinitions du recensement ne sont pas exactemetit les mlmes). 

population e t  de l ’ h a b i t a t ,  1981). I 
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h a b i t a t  

1 7  

centraux 

91 % 

83 % 

S i  l a  p ropor t i on  de con,struct ions en parpaings e s t  du même ordre  
que dans l e s  v i l l a g e s  (du moins pour l ’ h a b i t a t  des ouvr ie rs ) ,  l a  
modernisat ion des s o l s  e t  des t o i t s  (garante de l ’hyg ihne,  s i  ce n ’es t  
tou jours  du c o n f o r t )  e s t  consid6rable à Dadja, e t  d’abord au p r o f i t  des 
ouvr ie rs .  

Mais 19 encore, l ’ image n ’es t  pas c e l l e  que l ’ o n  imag inera i t  de 
q u a r t i e r s  p6r iph6r iques ouv r ie rs  p lus  modernises que l e s  q u a r t i e r s  paysans 
du centre.  On a vu l a  r e l a t i v e  jeunesse de ces dern ie rs .  Au centre,  l e s  
h a b i t a t s  des ouv r ie rs  sont  couverts de t ô l e  à 100 %, ceux des au t res  B 
90 X ; en pd r iphé r ie ,  l e s  premiers à 83 %, l e s  seconds à 56 % seulement. 
Memes divergences pour l a  nature du so l  : 

I ’  

Quar t i e rs  

per i ph6r i ques 1 
S i  l e s  ouv r ie rs ,  aux moyens monetaires non négl igeables,  on t  

assez b ien  i n v e s t i  dans l e u r  h a b i t a t  (d ’autant  p l u s  que c e l u i - c i  e s t  p l u s  
ancien), l e s  au t res  hab i tan ts  su ivent  avec re ta rd ,  su r tou t  dans l e s  
q u a r t i e r s  p e r i  pheriques (34 ) .  

On peut mesurer l a  croissance de l ’empr ise de l ’ u s i n e  sur  
l ’agglomerat ion en comparant l a  p ropor t i on  des chefs de f a m i l l e  q u ’ e l l e  
emploie en 1970 e t  en 1979 : on passe d’un t o t a l  de 36 % (devançant A 
peine l e s  paysans : 35 %, largement l e s  a r t i s a n s  : 13 % e t  l e s  
commerçants : 3 %)  à l a  m a j o r i t 6  absolue : 53 % ( l o i n  devant l e s  paysans : 
25 %, a r t i s a n s  e t  commerçants & f i ga l i t e  à 8 %. Les fonc t i onna i res  sont en 
nombre homeopathique : une poignee d’enseignants, un i n f i r m i e r ,  un agent 
d ’ Q t a t - c i v i l ,  un chef  de gare . . . I  

Cette m a j o r i t 6  ouv r i& re  e s t  écrasante dans l e s  q u a r t i e r s  proches 
de l ’ e n t r e p r i s e ,  f o r t e  auss i ,  mainte<nant, à l a  p e r i p h e r i e  du vieux noyau 
(Zongo, Copa, Abekoukou, Lom-Nava), r e l a t i v e  même à Moudja e t  à Kef-é). A 
AgbBdjrovi, l e s  ouv r ie rs  passent de 9 % à 34 % des chefs  de f a m i l l e  (pour 
l a  p l u p a r t  autochtones). Dadja, B l ’apogée de l ’ us ine ,  e s t  b ien  devenue 
une c i t e  ouvr i&re .  (Carte 6 ) .  

134) En p a r t i c u l i e r  l e  longo, traditionne7lement q u a r t i e r  des commerçants e t  a r t i s a n s  
al7ochtonss, souvent t r e s  modestes : 29 x: de t o i t s  de p a i l l e ,  record de Dadja (mais on 
notera aussi les 20 X de Campement, r e f l e t  de son caractere  inachev4, en . p l e i n e  

construct ion) .  
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Est-ce s u f f i s a n t  pour en f a i r e  une v i l l e  ? I 1  f a u d r a i t  pour c e l a  
que Dadja f û t  devenu l e  noeud d’un faisceau de r e l a t i o n s  dont l e  solde 
s o i t  p o s i t i f  pour l ’agglomérat ion.  Y a - t - i l  un processus d’accumulation 
a u t r e  que c e l u i  des hommes ? 

Va DAOJA ET SES RELBTIONS SPATIALES 

L’usine, moteur de l ’ e s s o r  demographique e t  s p a t i a l  de Dadja, 
l ’ i g n o r e  B peu pres totalement.  E l l e  n’en r e ç o i t  s t r i c tement  r i e n ,  en 
dehors des t r a v a i l l e u r s .  E l l e  e s t  auto-suf f isante pour son fonctionnement 
e t  pour l a  v i e  des cadres q u ’ e l l e  loge sur place. E l l e  t r a i t e  Atakpamé 
l e s  questions admin is t ra t i ves  (p re fec ture ,  inspec t ion  du T r a v a i l , . . . ) ,  à 
Lome l e s  a f f a i r e s  majeures. E l l e  r e ç o i t  de Lome l a  t o t a l i t e  de ses 
mat ihres premières -y  compris, on l ’ a  d i t ,  l e  coton r é c o l t é  dans l a  rég ion 
de Dadja ...- e t  de son o u t i l l a g e .  E l l e  y vend l a  q u a s i - t o t a l i t é  de sa 
product ion,  que ce s o i t  pour l e  march6 t o g o l a i s  ou pour l ’ e x p o r t a t i o n ,  en 
Afr ique e t  vers l ’Europe (35). Après avo i r  dependu essent ie l lement  de l a  
v o i e  fer ree dans ses premieres années, I T T  fonct ionna ensu i te  s u r t o u t  avec 
une n o r i a  de camions sur  150 km de bon goudron : l ’ u s i n e  e t a i t  en f a i t  une 
s o r t e  d ’ î l e ,  dans l ’ ignorance complBte de son environnement (36). 

Cette popu la t ion  à prepond6rance ouvr iè re ,  aux revenus 
monetaires non negl igeables,  o f f r e - t L e l l e  au secteur t e r t i a i r e  de Dadja 
l ’occas ion  d’un l a r g e  developpement, d’une accumulation s u b s t a n t i e l l e  de 
c a p i t a l  ? 

Premier élément peu favorable au commerce l o c a l ,  l e s  o u v r i e r s  
sont  en même temps c u l t i v a t e u r s ,  d’“autant p l u s  fac i lement  que l e  rythme 
des a t e l i e r s  par  “3 x 8 ”  l e u r  l a i s s e  de grandes pér iodes de j o u r  pour 
t r a v a i l l e r  l e u r s  champs (37). I l s  l ’ o n t  dec laré eux-mgmes, l a  p o s s i b i l i t e  
d ’ a v o i r  ses champs e s t  l ’ u n  des avantages majeurs de l a  v i e  à Dadja : 75 % 
d ’ e n t r e  eux c u l t i v e n t  l a  t e r r e  (381, en p a r t i c u l i e r  l e s  agents de l a  IIIè 
catégor ie  ( 7 7  %) e t  de l a  m a î t r i s e  (79 %). 

69 % de ces ouvriers-paysans ont  un seul  champ ; 24 % en 
déc larent  deux, l e s  aut res t r o i s ,  v o i r e  quatre : en moyenne 1,36 chacun ( à  
Atakpame : 1,31, dans l e s  v i l l a g e s  : 1,96).  82 % o n t  l e u r  champ ?i Dadja 
(au p l u s  a une demi-heure de marche), l e s  aut res au v i l l a g e  n a t a l  - il e s t  

(35) Dans les annees 7978-79, un cadre commercial allemand ava i t  mis sur p ied un rbseau de 
boutiques dans les p r inc ipa les  v i 7 l a  de l ’ i n t e r i e u r ,  dont une d Dadja, dans 7es locaux de la  
coopdrative, en face de l ’usine. Mais ce la  resta un marche microscopique, qui n’a pas eu l e  

temps de decol ler .  

[36) Si tua t ion  t r & s  comparable c? ce1 le du puissante comp7exe t e x t i l e  Gonfrevi 1 l e  d Bouakd, 

qui V i v a i t  en vase c los  d la p4r iph8r ie de la seconde v i l l e  de Côte-d’Ivoire e t  envoyait d 
Abidjan 98 X de sa production (enqugte de 7’auteur en 1975).  
(37)  Ce qui n‘est pas possible pour les employ& des bureaux ou des a t e l i e r s  communs, soumis 

aux horaires diurnes normaux. 

(38) De meme 65 X de ceux d’Atakpam8, où l’espace cu l t i vab le  ne manque pas (en p a r t i c u l i e r  
pour ceux -nombreux- qui resident au carrefour d’Agbonou) e t ,  naturellement, 96 X de ceux 

des v i  1 leges. 

4 



t r e s  r a r e  qu’on a i t  l e s  deux (39) .  I l s  c u l t i v e n t  à 83 % du maïs, A 51 % de 
l’igname, 48 % du manioc, 19 % du m i l  ( n o u r r i t u r e  des o r i g i n a i r e s  du 
Nord), 13 % du h a r i c o t .  .. 8 % seulement f o n t  du cacao ou s u r t o u t  du cafe 
(pas sur  place, nature l lement) .  56 % d ’en t re  eux se f o n t  a i d e r  de 
manoeuvres : en moyenne 2 ’ 1  chacun (40). 

% de ménagesl 
équipés de 

poste de r a d i o  

b i c y c l e t t e  

motocyc let te  

90 % mangent entièrement l e u r  r é c o l t e ,  l e s  autres en vendent une 
p a r t i e ,  2 % l a  t o t a l i t é  ( l e  cafe e t  l e  cacao, b ien  sûr. On notera aussi 
que, à l’époque, moins de 1 % f a i s a i t  du coton).  Avec ces réco l tes ,  40 % 
dec la ren t  se n o u r r i r  t r o i s  mois par an, 30 % s i x  mois, 12 % neuf mois, 18 
% - tou te  1 ’année. 

Chef de ménage 

o u v r i e r  paysan aut  r e  

38 % 80‘  % 31 % 

22 % 18 x 10 96 

19 % - 8 %  

I 

Cette auto-consommation a l i m e n t a i r e  d’une populat ion en p r i n c i p e  
s a l a r i é e  dans l e  secteur  moderne e s t  évidemment de l ’ a c t i v i t é  en moins 
pour l e  commerce de Dadja. 

L ’argent que ga.gnent l e s  o u v r i e r s  s e r t  incontestablement B 
a c c r o î t r e  l e u r  pat r imoine : 80 % des p r o j e t s  de cons t ruc t ion  qu’on nous a 
déclarés à Dadja é t a i e n t  l ’oeuvre des o u v r i e r s  ( s o i t  l e  q u a r t  des 
r6s idents  sur  place).  Pour l e s  deux- t iers  (en général l o c a t a i r e s  ?I Dadja), 
il s ’ a g i s s a i t  de c o n s t r u i r e  au v i l l a g e .  Les au t res  é t a i e n t  à & g a l i t é  des 
l o c a t a i r e s  soucieux de cons t ru i  r e  pour eux-mgmes, e t  des p r o p r i é t a i r e s  
(non autochtones) d e j a  i n s t a l l é s  cons t ru isant  pour louer .  

Les gens de Dadja ne sont jamais b ien  r i ches ,  mais l a  possession 
de biens m a t é r i e l s  q u i  amél iorent l a  q u a l i t 6  de l a  v i e  e t  l e  s t a t u t  s o c i a l  
e s t  nettement p l u s  f réquente chez l e s  ouvr ie rs .  

(39) Les ouvr iers  des v i l l a g e s  ont naturelleaek?t tous leurs champs sur place : ceux 

d’Atakpem6 (dont beaucoup d ’ o r i g i n a i r e  des pleteacix de 1 ‘Ouest, r iches en caf.4-cacao) ont 

40 X des leurs d distance. 

(40 )  A Atahpame : 2,6 ; aux v i l l a g e s  : 2,9. 
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r 6 p a r t i t i o n  
e n t r e  l e s  groupes o u v r i e r s  paysans au t  res 

rad io  72  % 13 % 15 % 100 % 

b i c y c l e t t e  

motocyc let te  

64  % 25 % 12 % 100 % 

84 % - 16 % 100 % 

Ces depenses peyvent-el les se f a i r e  ,?I Dadja, p r o f i t e r  au 
commerce de Dadja ? A v r a i  d.ire, c e l u i - c i  e s t  b ien  peu développ6, e t  
encore moins a t t r a c t i f  : il n ’ o f f r e  aux c l i e n t s  que son modeste march6 
(agrandi depuis q u ’ i l  a v a i t  q u i t t é  .le cent re  du v i l l a g e  pour v e n i r  sur  son 
f l a n c  nord, mais t o u t  t r a d i t i o n n e l )  e t  quelques boutiques guere p l u s  
modernes (hormis une ou deux tenues par  des ouvr ie rs  ou l e u r  épouse, e t  l a  

{s ine) .  Les commerces de Dadja 
quot id iens.  

( rappel  de l a  
r e p a r t i t i o n  t o t a l e )  

p e t i t e  coopérat ive ITT, en face de 1’ 
n’assurent guere que l e s  besoins l e s  p l u s  

On a demandé aux h a b i t a n t s  du v 
p r o d u i t s  (41) .  

i 

53 % 25 % 22 % 100 % 

l l a g e  où i l s  acheta ient  c e r t a i n s  

un poste 1 v6t:;ent I de rad io  achats h 
un paquet 
de t ô l e s  

A t  a I< pamé 63 % 6,7 % 82 % 

Dadja t 26 % 9 %  2 %  

Lomé 10 % 16 % 7 %  
j - _  

i 

Prepondérance écrasante donc du commerce - f o r t  a c t i f -  d’Atakpamé 
(a 11 km de bon goudron), e t  secondairement de Lomé. I 1  n ’ y  a que pour l e s  
vetements (no t ion  assez f l o u e )  que Dadja se réve le  b ien  achalandée, ce q u i  
p a r a î t  assez logique h côte d’une usine t e x t i l e ,  mais correspond en f a i t  
au l a r g e  approvisionnement de tous l e s  marchés du Togo en f r i p p e s ,  venues 
du monde i n d u s t r i a l i s é  ci des p r i x  imbattables.  

( 4 1 )  I l  & a i t  possible de donner p lusieurs  reponses. 
( 4 2 )  En g4n8ral le chef - l i eu  de leur E6gion. d ’or ig ine  : Kpaliml, NotsB, Soltod8, Kara . .  . Les 
t 6 l e s  sont souvent destinges au vi77age n a t a l ,  donc achetees ?e plus pr&s possible. 

( 4 3 )  4 X directement achetee au Ghana ou au N iger ia  (s i tua t ion  typique du Togo, aux 
f ront iPres  s i  poreuses. 
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envois  d’argent 

% des ouv r ie rs  

somme mensuelle 

% des revenus moyens 
1 

Une p a r t i e  non négl igeable de . l ’ a r g e n t  que gagnent l e s  o u v r i e r s  
a d ’autant  moins d’impact sur  Dadja q u ’ e l l e  e s t  exp6diée B l ’ e x t é r i e u r .  
82 % des o u v r i e r s  res idant  à Dadja déc la ren t  envoyer de l ’ a r g e n t  au l o i n  
(en moyenne 3 500 F par  mois) au l i e u  de 7 5  % de ceux d’Atakpam6 (pour 
3 250 F) e t  & peine 48 % de ceux des v i l l a g e s ,  qu i  ont  l e u r  f a m i l l e  su r  
p lace  (44) .  11 e s t  v r a i  que l e s  premiers o n t  sensiblement p l u s  d ’enfants  à 
“suppor ter ”  l o i n  d‘eux : 

cat6gor i es 

I - II III IV - V I  m a î t r i s e  

67 % 77 X 7 6  % 97 % 

2 GOO F 2 700 F 3 500 F 7 300 F 

15 X 10’5 % 9 %  8 %  

I 

Dadja Atakpam6 

sur  p lace 
en fan ts  à charge 

au l o i n  0 ’8  095 

à 

v i  1 lages 

375 

0 ’ 6  

Ce fardeau c r o î t  rapidement avec l e  grade dans l ’ u s i n e  (c ’est-8- 
d i r e  1’8ge au tan t  que l e  revenu) : . 

I I -II, 
enfants  à chairge 

au l o i n  

catégor ies 

- 7 q i T r  
’ 

---i mait  r i  se 
------i 

1,4/ 

La propor t i ’on d’agents d’ITT qu i  envoient de l ’ a r g e n t  au l o i n  
c r o î t  aussi  avec l a  ca tégor ie ,  a i n s i  que l a  somme g lobale.  Mais s i  l ’ o n  
rappor te c e l l e - c i  aux s a l a i r e s  moyens de ces categor ies,  on s ’aperço i t  que 
l e  pourcentage ne cesse de ba isser  ... Mais l e  t o t a l  représente t o u t  de 
m&me 10 % de l a  masse des s a l a i r e s  nets  de l ’ u s i n e  : de l ’ o r d r e  de 3,5 
m i l l i o n s  de F CFA par mois. 

( 4 4 )  4 000 F ,  mais pour des e f f e c t i f s  trop fa ib7es  pour @ t r e  s i g i 7 i f f c a t i f s .  



2 3  

Cet argent  va en n e t t e  p r i o r i t é  aux parents d i r e c t s  : à 37 % à 
l a  mere (45 )  e t  27 % au pere,  pu i s  20 % aux f r e r e s  e t  soeurs, 6 % 
l ’ (aux)  Qpouse(s) absente(s), 4 % seulement à des enfants  i so lés ,  2 % aux 
grands-parents, l e  r e s t e  aux oncles ou tan tes ,  neveux, ”marâtres”,  e tc .  
L’iige jouant,  on note que l e s  membres de l a  m a î t r i s e  envoient moins à 
l e u r s  parents (44  % au t o t a l )  e t  p lus  r i e n  à l e u r s  grands-parents 
(décddh) ,  un peu p l u s  à l e u r s  f r e r e s  e t  soeurs (23 %)  e t  su r tou t  beaucoup 
p l u s  B l eu rs  en fan ts  (18 %) ,  largement sco la r i sés  au l o i n  (4). 

I 1  n ’y  a pas que l ’ a r g e n t  qu i  c i r c u l e  : l e s  ouv r ie rs  aussi .  70 % 
de ceux de Dadja se rendent r6guli6rement à Lomé (30 % au moins une f o i s  
par mois, 3 % au moins une f o i s  par semaine; 30 % seulement une f o i s  par 
an), 95 % B Atakpamé (59  % au moins une f o i s  par  semaine : on a d i t  le  
poids commercial de l a  c a p i t a l e  rég ionale,  38 % au moins une f o i s  par  
mois), a l o r s  q u ’ i l  n ’y  en a que 74 % B se rendre au v i l l a g e  na ta l  (59 % au 
moins une f o i s  par  an, 33 % au moins une f o i s  par mois) : p l u s  de l a  
m o i t i 6  des o u v r i e r s  prend donc l a  rou te  au moins une f o i s  par  
semaine ( 4 7 ) .  

Les o u v r i e r s  de l ’ u s i n e  I T T  sont donc i n s t a l l é s  h Dadja : i l s  y 
ont  Qlaboré un h a b i t a t  convenable (on ne passe pas t a n t  d’ann6es dans une 
n iche B chien),  mais i l s  n ’ y  sont pas enracinés. Leurs centres d ’ i n t é r ê t ,  
l e s  l i e u x  de l e u r s  a c t i v i t é s  de dépense ou d’accumulation, sont a i l l e u r s .  
Dadja n ’est  pour eux qu’un e n d r o i t  de passage, long peut-êt re ,  mais par  
d é f i  n i t  i on p r o v i  s o i  r e  (45). 

Sans accumulation durable des hommes e t  des capi taux,  Dadja, 
malgrQ sa croissance, ne peut donc ê t r e  c lass6s comme une v i l l e  à p a r t  
en t i& re ,  à l a  d i f f é r e n c e  de b ien  des centres p l u s  p e t i t s  mais nettement 
p l u s  a c t i f s  dans l e  secteur  t e r t i a i r e ,  Une us ine ne s u f f i t  pas à f a i r e  une 
v i  1 l e .  

* 
t t  

Mais a l o r s ,  de quel type d’établ issement humain s ’ a g i t - i l  ? 
Dadja n ’es t  A l ’gv idence pas non p lus  un v i l l a g e .  C’est que, e n t r e  l e  
r u r a l  e t  1 ’urbain,  i 1 f a u t  admettre un t ro i s jeme type d ’é tab l  issement 
humain, qu’on p o u r r a i t  appeler l e  ”camp”. Cela concerne en p r i o r i t e  l e s  

(45)  Poss ib i l i t e  de r4ponses mult ip les.  
(46)  Ces c h i f f r e s  var ient  t r a s  peu selon le l ieu  de residence. 
(47 )  Les ouvr iers d’Atakpam8 bougent eux aussi beaucoup : 69 X vont rcjguli8rement A iome 
(35 x au moins une f o i s  par mois, 2 X par semaine), 77 x au v i l l a g e  (17  X au moins une f o i s  
par semaine). Ceux des v i l l ages  se rendent a 78 X ’ d  Lome (76 X au moins Une f o i s  par en) e t  
en m&me proport ion A Atalpam4 ( A  85 X au moins une f o i s  par semaine), mais ce ne sont PRÇ 

des a t t rac t i ons  de mgme nature. 
(48)  I l  est  part icul i&rement regret table que les t roubles actue 1s in te rd isent  d ’a l  ?er v o i r  
sur place ce que sont devenus les ouvr iers l icencicjs depuis la fermeture c i f i f in i t i ve  de 

l ’usine. Tous repa r t i s  ? Ou bien certains son t - i l ç  restes pour p r o f i t e r  de l’abondance des 

champs, dans une rcjgion où les migrations “rura les-rura les” sont un phcjnomPne g8ographique 
majeur ? I l  sembTe que certains sont rest& 1 c u l t i v e r  du coton (de bon rapport dans les 

annees 1985) e t  que d’autres se sont reconvert is dans le commerce informel et 1 ‘a r t i sanat ,  

sur place ou d AtakpamB. 

I 
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concentrat ions de s a l a r i é s  des mines e t  des grandes p l a n t a t i o n s  ( 4 9 ) ,  
s u r t o u t  quand ce1 l e s - c i  s ’ e f f o r c e n t  d’héberger l e u r s  t r a v a i l l e u r s  : on a 
l& une popu la t ion  revenu entiereinent mondtarise, v ivan t  dans des 
logements modestes mais modernes, avec des i n f r a s t r u c t u r e s  (eau, 
d l e c t r i c i t d ,  coop6rat ives d’achat e t  de l o i s i r s ,  d ispensaires) que b i e n  
des p e t i t e s  v i l l e s  peuvent l e u r  env ier .  

Mais ces agglomerations ne v i v e n t  que d’une seule a c t i v i t e .  Que 
c e l l e - c i  vienne 21 f a i l l i r  ( fermeture de l a  p l a n t a t i o n ,  épuisement de l a  
mine...), e t  l e  camp d i s p a r a î t .  Ce qu i  f a i t  l a  v i l l e ,  c ’ e s t  l e  f l u x  des 
Bchanges. Les camps peuvent v i v r e  to ta lement  en Btrangers h l e u r  
environnement ( l e s  exemples de F r i a  en Guinee ou de YBkdpa au L i b e r i a  sont 
carac ter is t iques)  ; c e l u i - c i ,  qui  ne p r o f i t e  guere de l e u r  pr6sence’ ne 
s o u f f r e  pas davantage de l e u r  d i s p a r i t i o n .  Seule l a  v i l l e  a son dynamisme 
propre, puisque reposant sur  un réseau de r e l a t i o n s .  

A Dadja, l ’ e n t r e p r i s e  ne s ’es t  pas souciQe du logement d’e ses 
s a l a r i e s  : ceux-ci se sont adaptés au d ? l l a g e ,  i l s  l ’ o n t  marqué de l e u r  
d e s i r  d’un minimum de q u a l i t d  de v i e ,  mais i l s  n ’ o n t  -hormis quelques 
const ructeurs de logements l o c a t i f s -  pas i n v e s t i  sur  place. Pour eux comme 
pour I T T ,  Dadja n ’ & a i t  pas un but,  seulement un moyen, du p r o v i s o i r e  q u i  
pouvai t  durer  longtemps, mais qu i  r e s t a i t  du p r o v i s o i r e  : Dadja, à 
l ’apogée de son usine, n’en é t a i t  que l e  camp. 

L ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n  ne peut f a v o r i s e r  1 ’urbanisat ion,  h v r a i  
d i r e ,  que s i  c e l l e - c i  e x i s t e  deja,  s’il y a sur place l ’ e s s e n t i e l ,  G’est- 
&-d i re  l e s  f l u x  e t  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  capables d’animer e t  de 
c a p i t a l i s e r  l a  croissance économique. Une usine en rase campagne ne f e r a  
jamais une v i l l e  : il l u i  manque l ’ e s s e n t i e l ,  c ’est -&-d i re  l e s  c i t a d i n s  e t  
l e u r s  prat iques.  

( 4 9 )  On peut a j o u t e r  A l a  l i s t e  les camps de concentration quand ceux-ci prennent une 
ampleur gdographique t e l l e  que l ‘“archipe7 du G&1sg” d e c r i t  par Soì jenytsine i l  y a une 

vingtaine d’ann8es. 


