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Selon les dernières projections établies par le DANEI-( l992), la Colombie 
compte 35 millions d’habitants en 1995, soit, sur un  territoire national de plus d’un 
million de km’ une densité d’environ 30 habitantskni?, relativement faible dans le 
contexte latino-américain ; le rythme de croissance démographique avoisine I ,  7% 
par an. Concentrée sur le tiers du territoire national - les hauts plateaux des Andes, 

. 

les vallées interandines et la Côte Caraïbe - et plus spécialement dans les villes, la I] 

population colombienne n’occupe que très faiblement les vastes étendues des Llanos !i 

orientaux, de l’Amazonie et de la Côte Pacifique. 
En matière de démographie colombienne, la description de certains aspects de la 

situation actuelle relève déjà de la prospective. Certes la fécondité, phénomène 
démographique objet de toutes les attentions nationales et internationales, est bien 
connue : c’est le phénomène démographique le mieux mesuré et analysé. La morta- 
lité a également fait l’objet d’une production d’informations suffisante pour pouvoir 
dresser un panorama de la situation présente. En revanche, en l’absence des résultats 
du recensement de 1993, ou d’enquête sur les migrations, un grand nombre d’incon- 
nues dcmcurenl quant A la dynamique actuelle du pcuplement en Colombie : h 
I’échelle du pays, on ne dispose d’aucune mesurc de flux depuis IO ans, et la distri- 
bution géographique actuelle de la population n’est appréhendée qu’h partir de pro- 
jections de population basées sur le recensement de 1985. 

Cependant, même si l’ampleur des transformations, la rapidité des tvolutions. 
~ ------ mais aussi l’importance des écarts et inCgalitCs caractérisent la démographiq coloni- 

bienne, le futur démographique national est déjà bien engagé dans un pays très urba- 
4 nist el i u n  stade avanct de ia transition démographique. Dans u n  tcl contexte, 
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l’inertie prspre aux phénomènes démographiques réduit fortemen; les marges du 
possible. On peut donc envisager à I’échelle du pays de dégager les grands traits de 
l’histoire démographique récente de la Colombie et dresser un bilan de la situation 
actuelle sans abuser du conditionnel. On poussera l’exercice jusqu’aux premitres 
années du prochain millénaire, lorsque les données et les tendances le permettront. 

Le présent et l’avenir démographiques ne sont pas trop incertains à l’échelon du 
pays. Par contre, à I’échelon local, où s’expriment avec toute leur forre les inégalités 
de la sociéti colombicnne, et sans connaissance fine des formes actu-lles de la mobi- 
lité spatiale, le diagnostic démographique demeure très précaire. Pourtant, dans un 
contexte dc décentralisation, c’est bien 2 ce niveau que l’enjeu devient majeur ; et 
c’est aussi à ce niveau que la gravité de certaines situations, comme celle des Altos 
de Cazuca présentée à la fin de ce chapitre, impose d’agir sans attendre le troisième 
niilidnaire. Une observation récente dans ce quartier illégal de la périphérie métropo- 
litaine de Bogota: nous donnera ainsi l’occasion d’appréhender certaines réalités 
démographiques actuelles à I’échelon local. Nous verrons quelles sent les pratiques 
résidentielles mises en oeuvre par les populations les plus démunies pour satisfaire 
leur besoin de logement, mais aussi certaines de leurs conséquences appelant des 
mesures d’urgence. 

L‘ÉVOLUTION DE LA POPULATION COLOMBIENNE 
ET SES COMPOSANTES 

Moins d’un siècle aura été nécessaire pour multiplier par huit la population 
colombienlie, qui ne comptait que 4 millions d’habitants au début du siècle. Les 
recensements de population permettent d’identifier les changements dans le volume 
et le rythme d’accroissement de la population colombienne ; trois phases principales 
se dégagent du Tableau 1 : 

- 1 : jusqu’au début du 20ème siècle, la population colombienne l’augmente que 
faiblement, avec des taux d’accroissement annuels de l’ordre de O, 5% à 1% ; 

- 2 : IC rythme dc croissancc ddmographique s’accdlèrc ensuite, iusqu’au milieu 
des années 1960 oÙ IC taux dCpasse 3% par an entre les recensements de 1951 et 
1964 : la population colombienne se trouve ainsi multipliée par 2 en un quart de 
siècle, atteignant.18 millions d’habitants en 1964 : 

- 3 : les taux d’accroissement baissent progressivement, et rctrouvent entre 1973 
et 19S5 leur niveau dcs anndcs antbricurcs 2 1938, de l’ordre de 2% p u  an. 

Sur I’cnsemblc de cette pdriode, la migration internationale n’a joué qu’un rôle 
iiCgligcoblc dans la croissance dc la population colombicnne. MEmc si I C  manque de 
données rciid ddlicate l’estimation d u  volume de la migration interiiationale, l’ana- 
lyse des rcccnscmcnIs iiiontrc IiCaniiioins que jusqu‘en l O64 la population colom- 
bienne peul Etre considéréc comme une population fermée. En revanche, h partir du 
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milieu des années 1960, l’émigration internationale se traduit par une ponction 
importante de population, en direction des États Unis, du Venezuela et de 1’Équateur. 
Durant la décennie 1964-73, près de 700.000 Colombiens, en majorité des hommes, 
ont quitté le pays (Florez et al. , 1987). L‘exode des Colombiens vers l’extérieur se 
ralentit nettement à la fin des années 1970 ; on estime à I ,  5%0 le taux annuel d’émi- 
gration internationale pendant les années 1980, alors qu’à la même époque le taux 
d’accroissement naturel atteignait 19%0 (Florez et Cano, 1993). 

C’est donc dans I’évolution du rythme d’accroissement naturel, et de ses compo- 
santes de natalité et mortalité, que réside quasi intégralement l’explication de la 
dynamique de la population colombienne. La faible croissance démographique 
observCejusqu’8 la fin du 19ème siècle résultait d’une natalité et d’une mortalité éle- 
vies. Dans la deuxième phase, la baisse de la mortalité, combinée à une fécondité 
toujours élevée a engendré le fort accroissement démographique des années 1960, 
Souvent qualifié “d’explosion démographique” (Figure I) .  Ensuite, la réduction de la 
natalité a entraîné une diminution progressive, encore en cours, du rythme de crois- 
Sance de la population. On retrouve donc en Colombie les trois premières phases de 
la “transition démographique”, selon l’expression consacrée désignant ce processus 
évolutif qui fait passer les populations d’un régime démographique caractérisé par 
une mortalité et une natalité élevée, à un régime démographique à mortalité et nata- 
lité faibles. A l’heure actuelle, la Colombie fait partie du groupe de pays d’Amérique 
latine où la transition démographique est à un stade bien avancé, mais la fécondité y 
est encore supérieure à celle des pays du Cône Sud et de certains pays des Antilles. 

TABLEAU 1 
POPULATION TOTALE D E  LA COLOMBIE 1825 - 1995 

Sourcc : D A N I .  reccnsciticills dc populillion 
* Projeclion (DANE. 1992) 
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Année Taux brut de natalit6 (%O) Taux brut de monalit6 (%O) Tauxd‘accroissemenr 
naturel (%O) 

1940 38.3 25.1 I3,2 
1950 43.0 22. I 20.9 
1960 45.1 13.9 31.2 
1970 36.4 10.5 25.9 

19.7 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

~ _---____ -- 9.3 _--_- 1980 28.9 
1990 25.0 7.2 17.8 

FIGURE I 
EVOLUTION DES TAUX DE NATALITÉ, MORTALITE ET ACCROISSEMENT NATUREL 

COLOMBIE. 1938 - i990 

Taux (p.1000) 

40 
35 

Taux brut de Mortalite 

Sources : U;lrrgucro ci d. , I983 CI DANE. 1997. 

MODALITÉS DE LA TRANSITION 
DÉMOGRAPHIQ UE COLOMBIENNE 

Urie rmsitior1 dérnogrphique pa~ticuliè,.er,lerlr rnpide 

La Colombie a amorct sa transition démographique à la f in  des années 1930. 
époque h laqucllc ddbutc une iictic r6duciion de la mortalité : cn seule111en1 20 ans. IC 

L‘amélioration sensible et rapide des conditions sanitaires a permis à la popula- 
tion d’atteindre des niveaux d’espérance de vie refitivenient élevés par rappon h Ia 
moyenne Iatino-a~l~Cricair~c : l’espérance de vic h la naissance4 est passée de 44 ans 
en 1938, h 51 ans en lY51,.61 ans cn 197s. pour atteindre 68 ans en 1988. Depuis 
une dizaine d’années. I’allongcmcnt dc I‘espdrance de vie. el plils particulièrement 
celle des hommes, se trouve frein6 par la violence q u i  sévit dans le pays (Ruiz et 
Rincon. I991 )5 : on obscrvc ;tciucllcnicni UIIC s u r ~ i i o r ~ ~ t l i ~ ~  masculine spicialcnlcnl 
marqudc dans les igcs adultes intcrin6diilircs (cntrc 35 CI  15 ans), entraînant llnc tlil- 

1;111x brut dc t l l r ~ r l ~ l l i l ~ ~ ’  ;I C l l U l i  dc 2sz.c. 3 I“, (’lilhlcatl 2). 

D Y N A M I Q U E S  D C M O G R A P H I Q U E S  C O L O M B I E N N E S  

férence de plus en plus nette dans l’espérance de vie B la naissance des deux sexes, 
de presque 8 ans en 1990 (Florez et Mendiez, 1995). La mortalité infantiles, facteur 
clef dans I’évolution de l’espérance de vie à la naissance, poursuivrait, B un rythme 
plus lent, la baisse amorcée B la fin des années trente : de 200%0 en 1938, le taux de 
mortalité infantile est passé à 125%0 en 1953, 61%0 en 1978, et 29%0 en 1988. De! 
niveaux proches de 15%0 sont attendus pour la fin du siècle. 

TABLEAU 2 
TAUX BRUTS DE NATAWTC M O R T A L ~ T ~  ET ACCROISSEMEKT NATUREL 

COLOMBIE, 1940 - 1980 

Sources : Banguero et al., 1983 et DANE, 1992 

Du fait de la baisse de la fécondité, le taux brut de natalité’ a commencé a dim 
nuer au début des années 1960, passant de 45,1%0 en 1960 B 28,9%0 en 198 
(Tableau 2). Le taux global de fécondités a chuté de 7,04 en 1960-64, 2 4,6 en 197: 
73, 3,6 en 1980 et 2,9 en 1989-90. La rapidité du déclin de la fécondité au cours ( 
cette période - diminution de près de la moitié en moins de 20 ans -, et notamme 
avant 1973, a conduit de nombreux auteurs comme Potter (1976) à qualifier I‘exp 
rience colombienne de “transition démographique sans précédent”. 

Pendant les décennies durant lesquelles le pays vivait la transition démogr 
phique, se sont produits d’importants changements structurels en relation avec 
processus de développement. Même s’il n’est pas possible d’examiner en détail 1 
différents aspects de ces changements Cconomiques et sociaux, nous retiendrons i 
ceux ayant eu un  impact particulièrement important sur la dynamique démogr 
phique : 

- les campagnes de santé préventive, réalistcs par le gouvernement B partir c 
années 1950, ont considérablement accéléré la baisse de la mortalité ; 

- l’augmentation des crédits publics dans le secteur éducatif à partir de 193 
permis de réduire sensiblement le taux d’analphabétisme (de 48% en 1938 à 20% 
1973), et d’augmenter le taux de scolarité primaire (de 56% en 195 1 h 90% en 197 

- l’urbanisation rapide du pays : ces programmes en matière de santé publique 
d’tducation ont favorisé les villes comparativement aux campagnes. En outre, ( 

politiques de modernisation de l’agriculture et de soutien B l’industrie et h 
construction ont été mises en place pendant les années 1960 et 1970. Les conditic 
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se sont trouvées alors réunies pour que se développe un exode rural massif durant les 
années 1960, faisant passer le degré d’urbanisation de 29% en 1938 à 59% en 1973. 
En rendant plus accessibles à un grand nombre de personnes concentrées en ville 
I’éducation, la santé et les services publics comme l’eau potablt. mais aussi les 
moyens de contrôle de naissance, et en offrant plus d’opportunités ¿e travail, I’urba- 
nisation a eu un impact considérable sur les niveaux de mortalité et de fécondité du 
pays ; 

- avec l’accord tacite du gouvernement, le secteur privé a commencé à offrir à la 
fin des années I960 des services de planification familiale, accélérant la baisse de la 
fécondité amorcée au début de la décennie : en 1990, les deux tiers des femmes 
mariées ou vivant maritalement utilisent un moyen de contrôle des n. ! “xes  ; 

- I’élévJtion du niveau d’éducation des femmes a contribui i ..ne participation 
croissante de celles-ci au marché du travail (le taux global de participation féminine 
est passé de 34% en 1976 iì 47% en 1990), tout particulièrement dans des emplois 
modernes, rémunéris, ayant pour effet de rerarder la nuptialité et de diminuer la 
fécondi té. 

L‘ensemble de ces changements permettent de comprendre comment le processus 
de modernisation e[ les politiques en matière d’éducation et de santé publique ont 
contribué à la réalisation de la transition démographique en Colombie, et en ont 
déterminé les modalités dans les différents segments de la population colombienne, 

Des siriiatioiis d&iograpliiqnes très liétéropèues 

La transition démographique ne s’est pas réalisée de façon homo,‘ vene sur 
l’ensemble du pays : elle a été nettement plus précoce dans les zones urbaines et plus 
rapide parmi les classes aisées. 

Les taux de niortalité infantile présentés dans la Figure 2 témoignent de 
l’ampleur des différences au sein de la population colombienne. Élément clef dans 
les connaissances et pratiques en matière de nutrition et de prévention des maladies, 
le niveau d’éducation de la mère est l’un des principaux déterminants de la mortalité 
infantile coniine dc Ia niortalitC dcs enfants de moins de 5 ans. Ainsi, selon l’enquête 
“Démographie et santé” de 1990 (Profamilia), la mortalité infantile est presque six 
fois plus élevée pour les femmes n’ayant jamais Ctudié (taux de 60x0) que pour 
celles ayant suivi des études supérieures (1 1%). Au niveau régior:.l. c’est dans la 
capitale, E2gota. et dans les régions Centre et Côte Caraïbe que la niortalité infantile 
est la plus faible (22 i 24%). tandis que la Cilte Pacifique. en marge du processus de 
développcnicnt du pays, se caractkrise par les plus forts taux (39,50100). 

La baisse ‘de la féconditi en milieu rural a été importante, comme en ville. Les 
niveaux obscrv6s dans les zones rurales en 1980 sont certes aussi élevés que ceux 
des villes en 1968 (5, 1 enfants par femme), mais dans un  contexte bien différent, de 

fécondité de type modeme marqué par le contrôle des naissances. Le comportement 
reproductif dans les campagnes se serait transformé avec un décalage de quasiment 
12 ans par rapport à I’évolution observée en ville. Au cours des demikres années, la 
baisse de la fécondité dans les zones urbaines semble se ralentir, tandis que la fécon- 
dité rurale continue de diminuer sensiblement, réduisant ainsi le différentiel entre 
villes et campagnes : en 1987-90, les femmes citadines avaient en moyenne 2,5 
enfants, et les femmes vivant à la campagne 3,s. 

FIGURE 2 
TAUX DE MORTAWTL INFAEJTILE SELON 01 RÉGION DE RESIDENCE 
ET LE NWE4U D’ÉDUCATION D E  U MERE. COLOMBIE, 1980-90 
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i 
Source : Profamilia (1991) 

Outre le milieu d’habitat, d’autres facteurs déterminent des écarts importants en 
matière de comportement reproductif : c’est notamment le cas de la région et du 
niveau d’éducation des femmes (Figure 3). Même s,i ces différentiels ont eux aussi 
diminué au cours de la dernière décennie, les femmes des zones rurales, ayant un 
faible niveau d’éducation, résidant dans la région de la Côte Caraïbe se distinguent 
toujours du reste de la population colombienne par le niveau élevé de leur fécondité 
(Florez, 1994). A la fin des années 1980, les femmes n’ayant pas fréquenté l’école 
avaient, en moyenne, 4,9 enfants, soit deux fois plus que les femmes ayant été au 
collège (2,4), et trois fois plus que les femmes ayant suivi des études universitaires 
(16). 

Les facteurs culturels jouent un rôle important dans l’explication des différentiels 
géographiques et socio-économiques de la fécondité en Colombie. Prenons 
l’exemple de la Côte Caraïbe. Cette région de Colombie n’est pas la moins urbani- 
sée, ni celle où la femme a le statut le plus bas (en termes d’une moindre insertion 
professionnelle, ou d’un plus faible niveau d’éducation) ; ce n’est pas non plus la 
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région où la mortalité infantile est la plus élevée (Figure 2 )  ; enfin, l’accès aux ser- 
vices de planification familiale n’y est pas spécialement difficile. hais,  l’ensemble 
des variables intermédiaires ont pour effet de favoriser un niveau de fécondité élevé 
dans cetLe région : la rareté du célibat, la jeunesse au moment de la première union, 
et la fréquence du concubinage se combinent dans cette région avec une faible 
demande en services de planification familiale, une descendance désirée la plus éle- 
vée du pays et un faible usage des méthodes contraceptives, modernes comme tradi- 
tionnelles. La population de cette région a des valeurs culturelles et des structures 
familiales semblables à celles d’autres pays des Caraïbes, mais qui se démarquent 
nettement de celles du reste de la Colombie : ce sont elles qui expliquent, en partie, 
les plus forts niveaux de fécondité observés sur la Côte Caraïbe (Florez, 1990). 

FEURE 3 
r,ltiX GLOBAL D E  FikONDITL? SELON LI REGION DE RkSIUENCE 

LT1.E Nl\‘t;lU 1I ’~DUCATlON.  COLOMBIE. 1987 - 90 
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Sourcc : Profariiilia (1991) 
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Perspecfives pour les dix prochairzes années 

11 est probable que le processus de transition démographiquc :e poursuive au 
moins jusqu’i la fin du siècle, avec toutefois unepintemité moin; soutenue qu’au 
cours de la période 1960-78. Les projections de population du DANE9 prévoient une 
baisse progressive du taux d’accroissement de la population colombienne, de 1,5% 
pour la période 1995-2000 i 1.3% pour la pCriodc 2000-2005 : mais on sera alors 
encore loin du taux de croissance zéro, qui ne pourra être atteint avant le milieu du 
2ltme sitclc. 

Selon ccs projcctions. la pupulatioii du pays franchirait IC seuil des 40 millions 
d’habitants en l’an 2005 : le pays compterait alors 5 millions d’habltants supplémen- 
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taires par rapport à aujourd’hui. Au delà de la croissance de l’effectif total de popula- 
tion, c’est I’évaluation précise des conséquences des profondes transformations qui 
vont affecter la structure par âge de la population du pays, qui doit être placée au 
coeur de la définition des politiques sectorielles. Durant la prochaine décennie, à la 
demande encore forte sur le système éducatif.secondaire et universitaire, s’ajouteront 
une pression croissante sur le marché de l’emploi de la part d’une population active 
en forte augmentation, et une augmentation sensible de la population âgte. Quelque 
soit l’incertitude qui pèse sur des projections démographiques établies sans même 
disposer des résultats du recensement de 1993, ce contexte sera le lot de la Colombie 
au début du troisième millénaire : il est le produit de l’histoire démographique 
récente du pays. L‘importance des transformations des structures démographiques de 
la prochaine décennie est à la mesure de la rapidité du processus de transition démo- 
graphique colombien. 

Même une fois atteint la phase de stabilisation de la transition démographique 
dans les premières années du prochain millénaire, de grandes différences subsiste- 
ront entre villes et campagnes, et entre classes sociales (Florez, 1990). L‘ampleur des 
inégalités démographiques demeurera une caractéristique majeure du pays tmt qu’il 
restera traversé par de profondes inégalités sociales, à I’échelle du pays comme i 
l’échelon local. 

I 

I 

URBANISATION ET MIGRATION 

Tandis qu’en 1950 h peine plus d’un tiers de la population colombienne résidait 
en villelo, la population urbaine représentait déjà les 213 de la population totale au 
début des années 1980 : en l’espace de 30 ans, la Colombie est passé du stade d’un 
pays rural à celui d u n  pays très urbanisé. Avec un degré d’urbanisation1 I de 69, 5% 
en 1990, la Colombie se trouve maintenant dans.une situation correspondant h la 
moyenne observée pour l’ensemble des pays latino-américains (7 1,2%) (Tableau 5). 

I Comme dans de nombreux autres pays latino-américains (COSIO, 1995 : 45). 
c’est entre 1950 et le milieu des années 1960 que le rythme de croissance urbaine ;I 
connu son maximum en Colomhie, avec des taux d’accroissement annuel dépassant 
5, 5%. A partir de 1964, la croissance de la population urbainc se ralentit progressi- 
vcinent, passant h 4% entre 1964 et 1973. puis 3% durant la période 1973-1985 
(Tableau 4). En effet, depuis IC milieu dcs unnies 1960, deux phCnon1tnes contri- 
bUCll[  u n  ralentissement de la croissance urbaine. D’une part, SOLIS l’effet de l a  
baisse de la fécondité, le rythme d’accroissernent naturel de la popula~ion diminuc : 
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Ann&. Degré d'urbanisation (%) Période Taux d'urbanisation (%O) 

Colombie Amérique Latine Colombie Amérique Latine 
1930 24.5 32.0 1930- 1940 22.2 ' 8.3 
I940 30.6 34.7 1940 - 1950 21.9 18.1 

.-.__--. -.-..-.- .- 
. - ~ - - _  __l___l____._l_ . ..--_---. __. .-....-..- 

1950 38.1 41.6 1950 - 1960 24. I 17,l 
1960 48.5 49.4 I960 - 1970 16.9 15.5 
1970 57.4 57.7 1970- 1980 11.2 12.9 
19x0 64.2 65.6 I980 - 1990 7.8 8.1 

. . .- .....-. ....-....... .............. ...................................................... 
...... ...... ...-.....--... ... . . .-... ...... .-.-._- . ............. 
............. ..._._._...... .-..-. ........................... .................................... 

TABLGW 3 : L/RBA.NlSATlON ET CROISSANCE URBAINE : DÉt7NlTlONS 
..- _____ ._ . ._ ___. 

I---- 
Pour analyser I'évolution du processus d'urbanisation et de ses composanles. il importe de 
différencier deux termes, objets de bop fréquentes confusions : 

- la croissance urbaine rend compte de l'augmentation du nombre de personnes résidant 
dans des localités urbaines. Le taux de croissance urbaine correspond au taux d'accroisse- 
nient annuel de la population urbaine. La croissance urbaine peut se poursuivre dans un 
pays déjà totalement urbanisé, sous le simple effet de la différence entre naissances et 
de'cès. c'est-%dire par accroissement naturel. 
En effet, la croissance urbaine résulte de deux composantes : 

urbaiw ; 
- l'accroissement naturel (différence entre natalité et mortalitf) de la population 

- le transfert net de population entre localités rurales et urbaines, qui inclut : 
-d'une part, le solde migratoire cntre ces deux types de localités : 

- d'autre pan. la reclassification des localités. passant du statut de localités 
rurales B celui de localirés urbaines ; 

- l'urbanisation rend compte de I'augnienlation de la proporlion de / I  popiiLirioii totale rési- 
dant dans des localités urbaines. Cette p m  de population vivant en ville est apptlie degré 
d'urbanisation. Le taux d'urbanisation correspond au taux d'accroissement annuel du 
degré d'urbanisation. II est égal à la différence entre les taux d'accroissement de R popula- 
tion uibaine ct de la population totale. Dans un pays totalement urbanisé, le  au\ d'urbani- 
sation tendà devenir nul. 

_.  . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . .  - - 
Source : Chackiel et Villa. 1993. 

TAsLotu 4 : POPULATfON URI~A INE  hT RUMLE SELON LES RECENSEMENTS .' 
EFFECTIFS ET TAUX D'ACCROISSEMENT. COLOMBIE, 1938 - 1985 

Source : Florez et al. 1987 

d'autre part, IC: taux d'urbanisatioll connail lui aussi tilie [ciidancc iì la baisse. du fait 
de la diminution des flux migratoires depuis les caypagnes vers les villes. Ce taux 
passe de 24.1%0 entre 1950 et 1960, à 16,9%0 pendant la décennie suivante, 11,2%0 
entre 1970 et 1980, pour attcindrc seulenicnt 7 3 %  pendant les années 1980. Le 
Tablcau 5 le corilirnic : relativement tardivc, l'urbanisation colonibienne a aussi été 
particulitrenient rapide si on la coniparc aux autres pays de la région. 

Le ralcntisscmcnt de I n  croissance urbainc dcpuis li1 f i n  des années 1960 
s'accompagne d'une m o d i f i c a h  importante : I'évolution dcs comp3santes de cette 
croissance. Pendant la période intercensitaire 195 I -  1964, 36.6% de la croissance de 

I 

I 
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TABLEAU 5 : DEGRÉ ET TAUX D'URBANISATION. 
COLOMBIE ETAMLRIQUE LATINE. 1930 - 1990 

....... ........... I l I ....._ : f-..-.. ......--. 
1990 69.5 ' 71:2 II 

- 

NB : Les calculs relatifs à I '  Amkrique latine correspondent aux 20 principaux pays de la région. La popu- 
lation urbaine est définie selon les critires employés par les instituts nationaux de statistique de chacun 
des pays. Pour 1990. les calculs sont basés sur les projections dkmographiques du CELADE. 
Source : Chackiel et Villa, 1993. 

la population urbaine était imputable à la migration (et dans des proportions 
moindres à la reclassification des localités). Dans la période 1973-85, cette propor- 
tion passe à 30, 6% (Chackiel et Villa, 1993). L'apport des flux migratoires vers les 
villes s'efface progressivement au regard de l'accroissement naturel, que la jeunesse 
des populations citadines, produit des mouvements migratoires des décennies précé- 
dentes, maintient à un niveau élevé : même en l'absence de flux migratoires impor- 
tants et avec une fécondité urbaine peu élevée, les villes colombiennes continueront 
de croître à un rythme encore soutenu. 

Au contraire, dans les campagnes, la migration nette a freiné un rythme de crois- 
sance naturel plus élevé qu'en ville. L'histoire démographique de la Colombie a 
montré que les taux d'accroissement naturel en milieu rural dépassent ceux observés 
en ville, du fait d'une plus forte fécondité (Florez et al, 1987). Sous l'effet de l'exode 
rural, de 1938 à 1973, le rythme d'accroissement demeure quatre fois moins rapide 
en milieu rural qu'en ville ; et les taux d'accroissement de la population rurale ne 
dépassent jamais 1, 5%, même pendant les années 1950, celles de plus forte crois- 
sance de la population colombienne. En termes d'effectifs absolus, la population 
ruralc aniorcc un  léger déclin à partir des années 1980 avcc un  taux d'accroissement 
annuel moyen de -0, 2% pendant la période intercensitaire 1973-85, alors qu'à la 
même époque la population urbaine augmente à un  rythme de 3% par an. 

De l'exode ruml missif. . .  

Les pages précédentes l'ont montré, la mobilité spatiale constitue un phénomène 
clef dans la transformation sociale et économique du pays : la migration a nettement 
accéléré le processus de transition dhographique. C'est pourtant la variable démo- 
graphique la moins bien connue, surtout pour la dernière décennie. 
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Les sources d’information disponibles, recensements et enquêtes auprès des 
ménages représentent, certes, un capital de connaissance quantitative appréciable sur 
l’une des formes de mobilité spatiale de la population : les migrations définitives 
entre municipalités ou départements. Durant les années 1960 et 1970, de nombreuses 
études ont utilisé cette information pour décrire l’exode rural, mais aussi développer 
une approche plus interprétative. en mettant en relation ce phénomène avec les autres 
grandes transfomiations de la structure de production du pays. II est tlonc possible de 
dresser un :ableau général de ce phénomène. 

Depuis les années 1960, et spécialement pendant la première moitié des années 
1970, la Colombie a été soumise à un vaste processus d’exode rural, sans précédent 
dans l’histoire démographique du pays : entre 1964 et 1973, plus de 250 O00 per- 
sonnes ont migré chaque année depuis les zones rurales vers les villes (Banguero, 
1985). Pendant les deux années précédant le recensement de 1973. le nombre moyen 
annuel de migrants depuis les mics  rurales vers les villes ;I r epven té  u n  taux 
annuel de migration proche de 2, 2% : coniparC au taux moyen d I ,  4% observe 
durant Ia période 1963-73, ce taux rCvitle clairement la forte augmentation des flux iì 
destinatioi? urbaine au débui des années 1970 (Kugler et al. , 1984). 

L‘intensité de Ia migration présente les mêmes caractéristiques par sexe et 2ge 
que celles observées dans la plupart des pays latino-américains : les migrants sont 
plutôt des adolescents et des jeunes’adultes et sont en majorité des femmes. C’est 
entre 15 et 29 ans que s’observent les taux de migration les plus élevés : entre 15 et 
20% pour les hommes. et 26 et 46%0 pour les femmes (Florez et al. . 1987). Quant à 
la géographie de ces déplacements de population, qui s’effectuent le plus souvent 
individuellement et non en famille, deux caractéristiques doivent Ctre soulignées : 
d’une part, l’existence de bassins migratoires bien marqués. la majeure partie des 
flux migratoires s’exerçant au sein InCine de chacune des régions, renforçant le cloi- 
sonnenient régional souvent souligné à propos de la Colombie (Deler, 1991) ; d’autre 
part,.la polarisation d’une grande part de la migration rural-urbain de cette époque 
par les plus grandes villes du pays (Banguero, 1985). Ainsi, entre 1964 et 1974, le 
taux annuel moyen de migration nette a été de l’ordre de 2,7% h Bogota, 2,l% i 
Medellin, 2,0% i Cali et 0,Y % i Baranquilla (Florez et al, 1987). Pendant la période 
1964-1973. ccs 1 villcs ont absorbé 40% du total des f lux  ri1igr;itoircs du pays 
(I~ucda, 1979). 1.31 riiaij~iliiC, ccs niigrants Ctnieut des lcniiiics (prts de 60%). CI un 
peu plus de 60% avaient entre I O  et 24 ans, d’où des [aux d’accroisscmcnt dCi1iogl-a- 
phique très élevés dans ces villes : supérieurs i 6% par an entre I95 I et 1964, et 
compris entre 4. S et 6 % par an pendant la période 1961-19731:. Recevant tout i ~ u  

long des deux 1iCriodc.s intcrccositaircs (19.51-1964 CI 1961-1073) dcs llus de 
migrants en provenancc dc sa propre rfgion. mais aussi dcs flus nuniériqueiiient 
imporknts en prow“icc tic la r6gioii Caraïbe. Bogota croît i u n  rytimc encore pl LIS 

rapide qiic les autres grnndcs villcs (lu pays. WCC u 1 1  taux voisirl tlc 7% par ;i11 enirc 
I95 I ct 1064. ck proclic de 0% cntrc 1064 CI 1073 : IC poids rclatil‘dc la capitale tend 
donc i s’xxciitucr pcnrlant ccttc p6riodc. m i s  dans des proportions siiiis aucune 

I i l l  

DYNAMIQUES D É M O G R A P H I Q U E S  C O L O M B I E N N E S  

commune mesure avec la situation observée dans les autres pays latino-américains, 
. où l’extrême polarisation des flux migratoires a conduit à un dés6quilibre de la hié- 

rarchie urbaine. 

, . : à une diversiJicatiorr des fonnes de mobilité 

Au fur et à mesure de l’augmentation du degré d’urbanisation d’un pays, la mobi- 
lité au sein des systèmes urbains, entre villes de différentes tailles et de différentes 
régions, prend de l’importance. Ainsi en Colombie, on note à partir.de 1973 une 
réduction de la migration rural-urbain, principalement celle dirigée vers les grandes 
villes : même si la migration continue à contribuer à leur croissance, les taux 
d’immigration sont en baisse. En revanche, s’accélère la croissance de certaines 
villes de taille moyenne (75 O00 à 250 O00 habitants), atteignant un  rythme supérieur 
à 4% entre 1973 et 1985. Nouveaux pôles d’attraction’de la migration, ces villes cor- 
respondent à des catégories particulières, décrites par Rubiano (1992) et Gouësetl3. 
Tandis que le dynamisme de certaines d’entre elles relèvent de leur situation fronta- 
lière ou portuaire, de leur appartenance à des zones d’intensification agricole (la 
zone caféière notamment), à des régions de colonisation agricole ou de mise en 
exploitation pétrolière ou minière, la croissance accélérée d’autres villes participe 
d’une logique bien différente : le développement des périphéries autour des plus 
grandes métropoles du pays, notamment à Bogota. 

Après une phase d’exode rural intense, se sont donc produits au milieu des 
années 1970 des changements importants dans l’intensité et la direction des flux 
migratoires, conduisant à une diminution de l’apport de la migration dans la crois- 
sance démographique des grandes métropoles, et à une augmentation de cette contri- 
bution à la croissance des périphéries métropolitaines et des villes secondaires. Une 
diversification sensible des directions de la migration, mais aussi une plus grande 
complexité des trajectoires migratoires et le développement de nouvelles formes de 
mobilité spatiale, temporaires et/ou circulaires, marquent la dernière décennie en 
Colombie. Malgré l’importance des enjeux, les connaissances sur l’ensemble des 
formes actuelles de mobilité, sans restriction spatiale ou temporelle, demeurent lar- 
gement insuffisantes. De grandes inconnues demeurent autour de questions pourtant 
centrales comme l’effet de la recrudescence de la violence ou du boom pétrolier sur 
la mobilité spatiale : à partir des données produites par le système statistique colom- 
bien, on ne peut pas prétendre mener une analyse en profondeur du système de mobi- 
lité actuel des populations. Cette analyse constitue pourtant un  préalable indispen- 
sable à la compréhension de la dynamique démographique locale, et donc à la ges- 
tion localc. L‘exemple de Bogota en constitue une preuve éclatante : une situation 
déjà rendue difficile par les évolutions démographiques et éconorniques et les modes 
de gestion passés, se trouve encore aggravée par le manque de données sur la dyna- 
mique actuelle de la capitale. 
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BOGOTA : UNE MÉTROPOLE EN MOUVEMENT 

Ralentissement et redistribution géographique de la croissance 

Au début des années 1960, Bogota était la capitale latino-américaine qui avait le 
rythme de croissance le plus rapide, avec un taux de 6.9% par an entre 1951 et 1964 
(Tableau 6) : seulement 12 ans lui furent alors nécessaires pour doubler sa popula- 
tion, atteignant 2,5 millions d’habitants en 1970. Comme dans les autres grandes 
villes colombiennes, le rythme de croissance de la capitale s’est ralenti depuis une 
vingtaine d’années, son taux d’accroissement passant en dessous du seuil de 4% au 
milieu des années 1970 : fin 1993, la capitale colombienne rassemble près de 5.5 
millions d’habitants, et croit à un rythme de l’ordre de 3 % par an14. Dans cette évo- 
lution, se lisent clairement les effets des deux phénomènes majeurs de l’histoire 
démographique de la Colombie, présentés dans les pages qui précèdent : la transition 
démographique, et la baisse d’intensité des flux migratoires en direction des plus 
grandes villes du pays. Mais intervient aussi un  troisième fait démographique : “la 
transformation des schémas de distribution géographique de l’accroissement de la 
population” (Granados, 1992), au profit de communes périphériques. En effet, 
comme de nombreuses autres métropoles latino-américaines, l’accroissement de la 
population est maintenant plus rapide dans les municipalités voisines de la capitale 
que dans la capitale proprement dite. 

Au sein même du District de Bogota, la dynamique de croissance n’est absolu- 
ment pas uniforme. Alors que les arrondissementsls centraux présentent des taux 
négatifs entre les recensements de 1973 et 1985, d’autres, tous situés dans la partie 
périphérique de la ville, ont des rythmes de croissance très rapides à la même 
période, avec des taux compris entre 7 et 13% (Carte 1). De plus, le rythme de crois- 
sance des communes de la Sabanalb voisines de Bogota (Tableau 6) montre que cette 
dynamique de peuplement centrifuge franchit les Limites administratives de la capi- 
tale. Observable dès la période intercensitaire 1973-1 985, la croissance accélérée des 
communes périphériques se poursuit actuellement : au début des années 1990, le 
rytlimc dc croissancc des 8 communes voisines de Bogoia est deux fois plus rapide 
(5,9% par an) que celui de la capitale (3%). et quasiment 10 fois plus rapide que 
celui des autres communes du département du Cundinamarca (O, 6%) (Granados, 
1992). Entre 1990 y 1995, on estime qu’un cinquième de l’accroissement démogra- 
phique totale de l’aire métropolitainc de Bogota se réalise au delà des limites de la 
métropole proprement dite, dans la pkriphérie mktropolitainc. 

Ainsi, depuis le milieu des annécs 1970, la dynamique démographique de la capi- 
tale colombienne connaît de profondes mutations. Après une phase de croissance 
accélérée et concentrée sur la métropole, Bogota est entrée dans une étape de crois- 
sance moins soutenue, marquée par une dynamique de peuplement nettement centri- 

1 c ?  



fuge au profit de la périphérie métropolitaine. A l’heure actuelle, comme d’autres 
villes du pays et la majorité des grandes villes latino-américaines, la capitale colom- 
bienne “est en train de vivre un processus rapide de métropolisation’. (Giraldo et al, 
1988). qui  inclue un  nombre croissant de communes contiguës au District, comme 
Soacha ou Chia, mais aussi des communes de la Sabana plus éloignées comme 
Madrid qui “seraicnt en train de polariser ce processus d’expansion” (Cuervo, 1992). 

.a 

TABLEAU 6 - ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE BOGOTA LT DES COMMUNES 

III: I A  PCfUf’HLh’tE MÉTROPOLITAINE. 1951- 1995 

Population (en niilliers) 
‘J5I 1‘164 1973 1985 1990 

16 27 3x 45 
2 4  B 10 
5 I II I I S  I 2x I 31 

l l 

Taux d‘accroisscmci 

3.8 3.3 4.6 
3.9 2.4 4.3 

7.9 
5.1 5.0 3.3 
4.3 0.8 4.4 

1 ;:; I 3.5 2.0 

Source : Granados. 1092 

Une trmsilìoti tr2s uvnricée, niais tioti gétiérulisée 

Profitant de l’ensemble des facteurs propices à une réalisation précoce et rapide 
du processus de transition démographique, B l’heure actuelle, Bogota présente globa- 
lement les plus faibles niveaux de fécondité et de mortalité du pays (?&ures 2 et 3). 
Les modalilfs de la transition renforcent l’effet d’une migration compsée majoritai- 
rement de-kunes adultes sur la structure démographique de Ia capitale : la proportion 
d’adultes de 15 à 64 ans y est très élevée (64, 6% en 1990). Cette structure par âge 
maintient le taux d’accroissement naturel iì un niveau élevé : de l’ordre de 2,170 en 
19x0- 198.5, cc taux ne passera en dessous de I ,S%J que dans les derni?rcs annees dc 
ce siEde. Comme pour les autres grandes villes colombiennes, la croissance naturelle 
de cette population jeune devient le moteur principal de la croissance de Bogota : 
tandis qu’en I979 la migration expliquait 49% de la croissance de Bogota, elle n’est 
plus responsable que de 22% de celle-ci en 1990 (Yepes et Bosoni, 1993). 

Ces chiffres globaux ne sauraient masquer un trait essentiel de la situation démo- 
graphique de la capitale : la persistance dc différences majeures selon les classes 
sociales. Des estimations étiiblies B partir du rcccnscnient de 1985 montrent coni- 
ment les di;‘l%rcntiels de Ikconditb ct de mortalitC itifantile expriment directement les 
grandes inégalités écononiiques de la population de Bogota (Tableau 7). En 1985, les 
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femmes classées comme ‘‘non pauvres”17 n’avaient, certes, que 1,9 enfants ; mais les 
femmes classées “pauvres” en avaient quasiment le double (3,6), et celles les plus 
démunies, “en situation de misère”, 4,3. De même, la population “en situation de 
misère”, cumulant les problèmes de conditions d’hygiène, d’accès B l’eau potable, et 
de nutrition, avait un taux de mortalité infantile de 48,1%0, tandis que parmi la popu- 
lation ‘‘non pauvre” ce taux n’était quasiment que de la moitié (28%0). 

TABLEAU 7 - TAUX GLOBAL DE FLCONDITE ET TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE 
SELON LA CONDITION DE PAUVRETÉ. BOGOTA 1985 

Condition de pauvreté Taux enfanls global I de femme féconditi 

Non pauvres 

En situation de miskre 
En situation d~ pauvretf 37.1 

Sourcc : Estimations i panir du rcccnsemcnt de 1985 

Les faibles niveaux de fécondité et de mortalité infantile s’observent dans les 
groupes qui bénéficient à la fois des meilleures conditions de logement. d’un 
meilleur niveau d’éducation, d’une meilleure connaissance et d’un accès plus facile 
aux moyens modernes de planification familiale : en outre, c’est dans ce segment de 
la population qu’on observe la plus forte influence des changements culturels et la 
plus forte participation de la femme aux activités économiques hors du foyer. Mais, 
dans le même temps, la fécondité des femmes pauvres de Bogota est toujours en 
1990 presque aussi élevée que celle des femmes rurales, et les plus démunies d’entre 
elles, en situation de misère, ont même plus d’enfants que dans les campagnes. Dans 
une ville qui compte le quart de sa population en dessous du seuil de pauvreté, et 6% 
en situation de misère, ce sont donc plus d’un million et demi d’habitants qui restent 
en marge de la tendance démographique générale :,tout en résidant dans la capitale, 
qui a les meilleurs indicateurs de santé du pays, leur situation économique les main- 
tient dans la situation démographique des campagnes colombiennes. 

La migration vers Bogota : caractéristiques géiiérales 

. Un bassiti tnigrutoire concentré et stable 

Plus de la moitié des migrants à Bogota sont natifs de deux départements : le 
Cund~namarca, oÙ est situé Bogota. rassemble 2 lui seul près du tiers des migrants 
(32% en 1973, 31% en 1985), et le Boyaca, département voisin, le quart (24% en 
1973, 23% en 1985). Pour une capitale nationale. le degré de concentration du bassin 
migratoire paraît donc extrême. Hormis ces deux départements. seuls le Tolima et le 
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Santander regroupent plus de 5% de la population migrante de Bogota. Si le carac- 
tère régional de la majeure partie de la migration B Bogota correspond i un phéno- 
mène commun aux plus grandes villes colombiennes expliquant, nous l’avons vu, la 
conformation du système urbain colombien, par contre seule la capitale échappe à 
une application exclusive de ce schéma : le quart des migrants vers Bogota provient 
de l’extérieur du bassin migratoire formé par les quatre dépahements voisins. La 
comparaison des cartes 2a et 2b souligne la très grande stabilité de la composition 
géographique des flux de population dirigés vers Bogota : entre 1973 et 1985, on ne 
décèle aucune évolution, même minime. Cette stabilité se vérifie pour les plus 
grandes villes colombiennes jusqu’en 1990 : “De 1982 à 1990, les changements dans 
le lieu d’origine sont minimes, de sorte que les départements qui contribuent le plus 
à une ville donnée demeurent les mêmes, et les variations en pourcentage sont 
faibles.” (Rubiano, 1992). 

. La très grande diversité des migrants 

Urrutia (1990) le souligne à juste titre, l’image classique du migrant paysan, 
pauvre, occupant des emplois marginaux a été démentie dès les premières enquêtes 
sur la migration réalisées au début des années 1960.-Le recensement de 1985 
confirme le caractère urbain du lieu de provenance des personnes qui ont immigré à 
Bogota entre 1980 et 1985 : A  côté d’un flux de ruraux en provenance, pour I’essen- 
tiel, de son bassin migratoire régional, Bogota draine une population citadine, en 
provenance des capitales départementales, qui représente 53% des migrants anivés à 
Bogota entre 1980 et 1985. Selon le département de provenance, la proportion rela- 
tive de migrants d’origine urbaine et de migrants d’origine rurale varie dans de 
grandes proportions : du fait de la plus forte sélectivité de la migration sur les migra- 
tions à longue distance, l’attraction de Bogota s’exerce sur des populations rurales 
proches de la capitale, tandis qu’elle attire une autre catégorie de population des 
départements plus éloignés, plus citadine. 

Cette composition particulière des lieux de provenance des migrants vers Bogota 
a une incidence directe sur les caractéristiques de la population immigrant à Bogota : 
composite dans ses origines, celle-ci est nécessairement très hétérogène quant 2 ses 
caractéristiques sociales, son mode d’insertion et son impact sur la dynamique de la 
capitale. Certes, l’on retrouve globalement dans la capitale colombienne les traits 
généraux, souvent mis en évidence, de la migration à destination urbaine en 
Amérique latine : caractère féminin depuis les années 1950, accentué au cours des 
année 1970 (Yepes et Anas, 1976), et jeunesse des migrants (âge moyen à la migra- 
tion légkrement supérieur à 20 ans). Cependant, il faut aussi souligner le caractère 
éminemment divers de la population migrante, démontré par l’analyse des données 
de l’enquête “Pobreza y Calidad de Vida” réalisée fin 1991 à Bogota. Dans les 



A D A P T A T I O N S  D E  L‘ESJ’ACE ET D E  L A  S O C I C T É  - 

CARTE 3 

ARRONDISSEMENT DE RESIDENCE EN 1991, 

DES CHEFS DE MENAGE NES HORS OE BOGOTA 

C 

CARTE 4 

D Y N A M I Q U E S  D É M O G R A P H I Q U E S  C O L O M B I E N N E S  

années 1990 comme il y a déjà vingt ans, la migration vers la capitale colombienne y 
amène une population de tout niveau d’éducation : “Migrants enter Bogota at all 
social strata, from the very fowest to the very highest” (Simmons et Cardona, 1970). 
Qu’il s’agisse des causes, des formes de la migration ou des modalités de l’insertion 
des migrants à Bogota, demeure cette dimension essentielle de la migration vers la 
capitale colombienne : une diversiré encore plus grande que celle observée dans 
d’autres métropoles du continent. 

Le rôle cr-oissanl des qrtartiers périphériques consolidés dans ICI récep- 
tion des niigrants 

Tout B fait logiquement, l’hétérogénéité de la population des migrants à Bogota se 
traduit dans leur implantation spatiale dans la capitale. Que ce soit en termes de loca- 
lisation, de stratification socio-économique, de type de logement ou de statut d’occu- 
pation du logement, les non natifs de Bogota occupent l’ensemble du parc de loge- 
ment existant dans la capitale. Si l’on replace la géographie des lieux de résidence 
des chefs de ménage non natifs de Bogota (Carte 3) dans le schéma d’implantation 
spatiale des différentes categories sociales dans la capitale (Carte 4), la diversité 
sociale des quartiers comptant les plus fortes proportions de migrants est manifeste. 

Si l’on ne retient que les migrants les plus récents (moins d’un an de présence à 
Bogota), l’arrondissement d’Usaquen, à l’extrême nord-est de Bogota, se distingue 
nettement du reste de la ville (Carte 4) : 12% des chefs de ménage résidant B 
Usaquen en 1991 sont des migrants amvés depuis moins d’un an B Bogota. En 1991, 
près du quart des migrants arrivés depuis moins d’un an à Bogota se sont installés à 
Usaquen. Cet arrondissement joue actuellement un rôle très net d’accueil des 
migrants lors de leur arrivée à Bogota. A un moindre degré, Usme et Bosa remplis- 
sent également cette fonction : ces deux arrondissements concentrent 16% du total 
des migrants ayant moins d’un an de résidence à Bogota, tandis qu’ils rassemblent 
seulement 7% de la population totale de la capitale. 

Tous les quartiers assurant en 1991 une fonction de réception des migrants sont 
situés dans la partie pCriph6rique de la ville ; h l’opposi, les quartiers centraux sont 
tous sous-représentés parmi les migrants récents, en relation à leur poids dans la popu- 
lation totale de Bogota. Le schéma des migrants s’installant d’abord dans les quartiers 
centraux avant de migrer vers la périphérie, mis en avant en 1976 par Cardona ne se 
vérifie absolument plus au début des années 1990. Bogota suit donc la même évolu- 
tion que de nombreuses autres villes latino-américaines, à savoir un déplacement de la 
zone d’accueil des migrants, depuis les quartiers centraux dégradés du centre ville 
assurant traditionnellement cette fonction, vers les quartiers piriphiriqucs. 

Au delà de la spécificité des différents quartiers de la capitale quant à la fonction 
qu’ils assurent actuellement dans l’accueil des migrants, les caractéristiques socio- 
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économiques de ceux-ci, mais aussi leurs comportements résidentids et l’intensité 
des réseaux d’information et d’entraide entre les originaires d’une même région 
contribuerat à dessiner des modèles d’implantation spatiale propres à chaque courant 
migratoire. Le premier logement dans la capitale, fortement déterminé par les 
réseaux d’entraide sur lequel s’appuie le migrant, se révèle en effet décisif pour la 
suite de la trajectoire résidentielle des migrants dans Bogota : c’est à partir de ce pre- 
mier logement que se définit, dans une large mesure, un espace de mobilité intra- 
urbaine du migrant à Bogota, au sein de l’espace qui lui est accessible sur le plan 
économique dans cette ville où la ségrégation sociale est.particulitrement marquée. 

DES DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES QUI IMPOSENT 
D’AGIR SANS ATTENDRE LE TROISIEME MILLÉNAIRE : 

L‘EXEMPLE DE SOACHA, AU SUD DE BOGOTA 

Au sein de l’aire métropolitaine de Bogota, Soacha est l’une des communes 
jouant un rôle de grande importance : le taux d’accroissement du chef-lieu dépasse 
les 10% annuels depuis une vingtaine d’années et, en 1985, cette cc”une  rassem- 
blait déjà le quart de la population de la périphérie métropolitaine de Bogota. L‘admi- 
nistration municipale estime la population actuelle à plus de 250 O00 personnes. 

. Soacha, un quartier de Bogota. . . 

Depuis une dizaine d’années, une grande partie des quartiers il!Ggaux de la capi- 
tale se développe sur cette communela. En effet, à Bogota comme dans de nom- 
breuses capitales de la région, le coût du logement produit par le secteur capitaliste le 
rend inaccessible aux classes populaires. Et le logement social subventionné par 
I’État demeure numériquement insuffisant par rapport 2 la demande, et lu i  aussi diffi- 
cile d’accès aux populations les plus pauvres, du fait des mécanismes de financement 
iiiis en place. Pour se logcr. les classes pauvres de Bogota doivent dcm adopter une 
des options suivantes : la suroccupation des logements, ou I’autciconstruction avec 
occupation illégale du terrain (Jaramillo, 1992). La participation des quartiers illé- 
gaux à l’expansion spatiale de Bogota est notable, et va en s’accentuant : responsable 
de moins de 20% de l’expansion dans les annfes 1960. l’occupation illégale de terres 
piriphériques expliquerait I C  tiers de l’expansion spatiale de la capitale durant les 
années 1980, CI plus de la moitié au debut des annCes 1990 (Hataya et al. 1990). A 
l’heure actucllc, du fait dc la pénurie de terrains disponiblcs :i l’intérieur du phi- 
niEtre urbain du District dc Bogota, une grande partic de ces occupations sc réalisent 
dans les municipalités pdriphériqucs, au contrôle des [erres sans doute plus Ilche : 
c’est IC cas notamnicnt h Soacha, où l’autoconstniction illégale est devenu le mode 
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de production du logement majoritaire. Ce déplacement géographique, hors des 
limites du District de Bogota, s’accompagne d’un changement de nature : du fait des 
conditions topographiques plus difficiles, le lotissement clandestin, moins rentable, 
cède plus souvent la place à l’invasion. 

Les enquêtes réalisées en 1993 montrent clairement le système de peuplement 
des quartiers illégaux de la partie orientale de Soacha. Outre une composante, mino- 
ritaire, de population originaire de Bogota, la majorité des familles ont à leur tête des 
migrants nés en dehors de Bogota et de la. périphérie métropolitaine, qui ne se sont 
pas installés directement dans le secteur, mais sont passés d’abord par une phase 
dans le secteur locatif dans le District de Bogota le plus souvent, parfois aussi dans 
d’autres secteurs de Soacha. Avant d’acquérir un logement dans un quartier illégal, 
que ce dernier soit le résultat d’une invasion ou d’un lotissement clandestinl9, ces 
familles ont suivi un itinéraire, de durée très variable, marqué par de multiples chan- 
gements de logement dans le secteur locatif. Contrairement à une idée trop répandue, 
les occupations illégales de terres ne sont pas le terrain d’installation privilégiée de 
migrants récents, qui suivraient une trajectoire linéaire d’insertion allant de l’habitat 
précaire illégal à l’accès au secteur locatif, puis éventuellement à la propriété dans 
des quartiers consolidés : les modalités de réalisation de ces occupations illégales de 
terres supposent l’existence d’un réseau de relations permettant d’avoir accès à 
l’information, condition difficilement accessible au migrant fraîchement débarqué. 

Dans cette trajectoire résidentielle allant de la location à l’occupation illégale, le 
processus de consolidation des quartiers illégaux constitue une donnée essentielle : il  
se traduit par une offre importante de logements en location, de nombreux habitants 
de ces secteurs adoptant cette solution pour compléter leurs revenus. C’est pourquoi, 
suivant le processus d’expansion de la capitale, la proportion des migrants s’instal- 
lant en premier lieu dans les quartiers centraux de la capitale devient minoritaire, au 
regard de ceux s’installant directement dans les arrondissements périphériques di 
District de Bogota, ou dans les communes de la périphérie. répuisement des possi. 
bilités de logement en location dans les quartiers centraux du District, conjuguée i 
l’apparition d’une offre dans les parties consolidées des arrondissements périphé 
riques, et maintenant dans les communes de la périphérie métropolitaine, expliquc 
cette évolution. L‘exemple de Soacha nous permet d’analyser les comportement: 
résidentiels et les caractéristiques de la production du logement qui la sous-tenden 
dans le cas des populations les plus pauvres. 

Sur le plan démographique, Soacha se comporte exactement comme un quartie 
de Bogota, sans autre spécificité que celles liées B sa localisation au sud pauvre de I; 
capitale. Cette commune participe totalement à la dynamique démographique dc 
Bogota, comme tout autre arrondissement périphérique tel que celui de Bosa : ellr 
reçoi! directement dans ses quartiers consolidCs une partie de la migration vers 1; 
capitale et fait partie des solutions résidentielles des groupes défavorisés de la popu 
lation résidant déjà B Bogota. 
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. . . esclri de lu c¿rpi(nle 

Si les quartiers populaires situés sur la pnrtie planc de la coiiiniune de Soacha SC 

consolident et se densifient très rapidement, il n’en n’est pas de même dans les quar- 
tiers du secteur des Altos de Cazuca occupant des versants abrupts, soumis 2 une 
érosion très active et i de forts risques d’éboulement : les Altos de Cazuca comptent 
une proportion de maisons en matériaux précaires encore élevée même plusieurs 
années aprk  l’occupation du terrain, et ne se densifient absolument pas. Une fois 
épuisée la ressource traditionnelle des urbanisateurs pirates, à savoir les terrains plats 
inondables du sud et sud-ouest dc la capitale, les occi~pations illépalcs de terres se 
portent sur Ics seuls espaces libres, correspondant aux reliefs du sud de la capitale, 
dont ceux situCs sur IC territoire municipal de Soacha. Les caractéristiques physiques 
d’e la zone, la Faiblesse des investissements de la part d’une population 2 très bas 
revenus et o’ayant que peu d’espoirs de légalisation rapide de son tmain. rendent la 
consolidation de ce secteur problCmatiquc, voir quasi impossible dans les parties les 
plus escarpées. LI rtgle gCnéraIc caractérisant les quartiers illégau~ de Bogota dans 
les années 1980 qui voulait que l’habitat en matériaux précaires cede rapidement la 
place Q des constructions.en dur. se trouve de ce fait largement remise en cause. 

De plus. la liniik du District, si elle n’arrête d’aucune manière I’étalement de 
Bogota. a en revanche des conséquences importantes tant pour les familles vivant ?i 

Soacha que pour la gestion urbaine. En effet, une commune périphérique comme 
Soacha, condamnée à recevoir les populations les plus pauvres de la capitale et ne 
pouvant satisfaire leur besoin de logement que dans ces conditions doit faire face au 
développernent de quartiers d’expansion de la capitale avec des coûts d’équipement 
très éle\cs du fait d’une topographie particulièrcmcnt difficile. Et l’accord U6 de 
1990 régissant IC dCvcloppcnicnt de Bogota institue, que désormais pour obtenir des 
entreprises de Bogota le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’égout, les 
municipalités doivent autofinancer les coûts de l’infrastructure nécessaire pour 
étendre le réseau. A une situation antérieure de tolérance B l’extension progressive 
des périmètres de desserte des entreprises de Bogota, hors des limites du District, la 
~iouvcllc Itgisla~ion. q u i  p r  ailleurs ne prtvoit aucun niécanisme de redistribution 
des ressources linancitres entre Ics collectivités locales. aboutit h une cxclusion de 
fait des municipalités les plus pauvres de cenains services publics. 

Ce nouveau contexte légal se conjugue donc avec une topographie compliquant, 
voire interdisant. Ia consolidation dc certains quartiers, pour compromettre Ië proces- 
sus traditionncl qui pcrniettait aux Pamillcs pauvres de Bogota, au prix d’une grande 
solidarit6 au niveau du quartier et de sacrifices personnels lourds et prolongés, 
d’accé&r :I la [erre ct iì u11 Iogcmcnl qui acquérait progressivement tous les attributs 
d’un logement produit par IC sectcur forillcl de la construction. En l’absence de 
reconnaissance Egale des réalités actuelles de la dynamique de Bogota, qui intègrc 
un noinbrc croissant dc coinniunes contraintcs :I jouer des rÔIce spécifiques dans I C  

Ø 
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système métropolitain, demeure exclu de la capitale un nqmbre grandissant de cita- 
dins appartenant à la frange la plus pauvre, alors que, de fait, ils vivent dans un quar- 
tier de Bogota. En franchissant les limites administratives du District de Bogota, la 
logique de ségrégation résidentielle se révèle encore plus lourde de conséquences. 
Près d’un million et demi de pauvres doivent survivre et se loger aujourd’hui dans la 
capitale colombienne, el leur nombre augmente chaque année au rythme de la popu- 
lation de la capitale : pour arrêter la mécanique d’exclusion actuelle, terriblement 
efficace, une réforme territoriale s’impose sans plus attendre. 

NOTES 

I Depurfuinenfo Adniinisiraii\~o Nucional de Estadística, équivalent de l’INSEE en France. 
2 L’enquête réalisée h Bogota s’inscrit dans une recherche menée depuis 1992 par F. Dureau, 

C.E. Florez et M.C. Hoyos, dans le cadre d’une convention CEDE - ORSTOM sur “Les 
formes de mobilité de la population de Bogota et son impact sur la dynamique de l’aire 
métropolitaine”. Le système d’enquête combine : une observation statistique comportant 2 
passages h un an d’intervalle (octobre 1993 et 1994). auprès d’un échantillon de 1031 
ménages, sélectionnés dans 7 quartiers de Bogota et 4 municipalités périphériques de l’aire 
métropolitaine; et une observation anthropologique auprès d’un sous-échantillon de 66 
ménäges résidant dans ces 4 municipalités. Pour une description détaillée du  système 
d’enquête et une analyse plus complète des résultats sur Soacha, voir : Dureau et al 1994. 

3 Nombre annuel de décès, divisé par la population moyenne. 
4 Durée moyenne de vie d’un individu soumis au modèle de mortalité en cours. 
5 Entre 1975 et 1988, alors que le taux de décès par cause naturelle diminuait pour les deux 

sexes (passant de 5,7% i 3,7%0), le taux de décès par homicide est passé de 0.33% h 
1,11%0 chez les hommes, et de 0,03%0 à 0,08%0 chez les femmes (Ruiz et Rincon, 199 I ) .  

6 Concemant les enfants de moins de un an. 
7 Nombre annuel de naissances vivantes, divisé par la population moyenne. 
8 Nombre moyen d’enfants par femme durant sa période reproductive. 
9 Les informations chiffrées de.ce chapitre sont issues de Rincon (1994) qui  a effectué une 

révision et une extension jusqu’à l’année 2050 des projections rtalisies par le DANE en 
1991. 

10 Au sens du DANE, cest-à-dire IOUS Ics chefs-lieux des Municipes, sans critkrc de raille 
minimum. 

II Voir définitions dans le Tableau 3. 
I? Voir le Tableau I de l’article de V. Gouëset. 
I) Voir article dans cette publication. 
I 4  Ce chiffres correspondent h des informations non officielles, non diffusées par le DANE. 

Ils different de ceux du Tableau 6. qui eux sont issus de projections àpartir du recensement 
de 1985, seule source d‘information démographique publique disponible pour l’ensemble 
dc l’aire métropoli[ainc. 

, 

1s Le District de Bogota est divisé en 20”Akaldius nimores”. appelées ici ”arroridissements”. 
I(, La Sabana désigne la plaine de la Cordillkre orientale située à environ 2600 m d’altitude 



1 ADAPTATIONS D E  L ’ E S P A C E  ET D E  L A  S O C I É T É  

sur laquelle s’est développé Bogota. Outre le District de Bogota, environ 25 communes du 
département de Cundinamarca sont situées sur cette plaine, bordée par des reliefs plus éle- 
vés. 

17 Selon le critbre de NBI (Nécessités de base non satisfaites). Un ménage est classé ‘‘pauvre” 
s’il présente une des caractéristiques suivantes : logement déficient, absence de services de 
base. surpopulation, forte dépendance économique, enfants non scolai%%. Un ménage est 
classé “en situation de misère” s’il prfsente au moins deux de ces caractCristiques (DANE, 
1989). 

18 En 1993,25 % (que ce soit en termes de nombre de logements ou de superficie) des quar- 
tiers subnonnaux de Bogota et sa banlieue sont localisés à Soacha. A titre de comparaison, 
Ciudad Bolivar, systématiquement identifié comme “le” quartier marginal de Bogota, ne 
rassemble à la même date que 24% des logements et 17% de la superficie des quartiers 
subnormaux de Bogota (Cortes, 1993). 

19 L’I nvasion (occupation de terrains non mis en valeur sans le consentement du propriétaire, 
pour y établir un quartier) et lotissement clandestin (basé sur la vente de lots sous-équipés 
ne remplissant pas les règles d’urbanisme) sont systématiquement oF2osés dans la littéra- 
ture hino-américaine sur la question du logement. En fait, cette Jichotomie dans les 
mode. d’occupation illégale de terres n’est pas toujours si nette. A Soacha, deux quartiers 
ont éte créés par un lotisseur pirate bien connu, qui n’était en aucune façon propriétaire du 
terrain ; il a commencé par occuper le terrain en organisant une invasion collective, avant 
de le diviser et vendre des lots d’un terrain acquis illégalement. 

i 
! 
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