
27. LE TRAVAIL DES ENFANTS 

bCnCfice Cconomique net. On ne saurait alors parler d'exploitation au 
sens Ccononiique du ternie. comme cela se fait avec des enfants 
salariCs. Toutefois, i l  ne s'en suit pas ipso facto qu'il n'existe pas 
d'exploitation niênie dans le cadre familial. De nombreuses etudes ont 
mis en relief des formes de discrimination telles que I'inCgal acds  au 
repas selon le genre, I'Qe ou le statut au scin même d'un même 
m6nage. Consciemment ou non, les adultes peuvent aussi abuser des 
enfants, n i h e  dans le cadre familial. La durCe du travail, les distances 
parcourues pour se rendre dans les champs. Ics nombreux risques liCs 
aux piqûres d'insecte ou de serpcnt, B la chaleur, B la pluie et la fouclre, 
sont autant dc dangers auxquels sont soumis les enfants travailleurs 
dcs zones rurales. L'apprCciation de ces risques depasse le cadre de 
cette Ctude. D'autres investigations. notamment anthropologiques, 
devraient perniettre d'amtliorer notrc connaissance du travail des 
enfants ct des risques auxquels ils sont soumis dais IC cadre familial. 
Mais le cas du SCnegal et plus particulic\remcnt de ces dcux categories, 
confirme les UiCories CvoquCes plus haut : mise au travail prkoce des 
enfants, complCmcntarit6 de lcurs contributions cn nature et rnonetaire 
aux ressources de la famille. En milieu rural notamment, le faible 
niveau d'instruction des enfants ne favorise guEre la baisse de la 
fCconditC : le coût de l'enfant est bien inf6rieur B ce qu'il rapporte. 

Enfin. I'cnquCtc qualitative auprks des click d'atelier montre que la 
relation profcssionnellc s'inscrit dans la niênic logique : IC travail dc 
l'enfant est rentahlc. Les cmploycurs preciscnt en outrc I C  caraclhrc 
plus niallCable des enfants et leur plus grandc capacite d'assimilation 
par rapport aux jeunes adultes. Mais surtout l'atelier cst souvent un  des 
el&" d'un rCseau social qui enserre I'enrant. Dans la nicsure 09 (les 
liens d'adoption ou de confiage lient l'enfant B son employeur, on peut 
donc consid6rer que la faniille et l'atelier utilisent le travail de l'enfant 
de niani2re comparable et que l'atelier prolonge I? famille. En 
lfimoigne la prise en charge parfois totale des jeunes ernployCs par des 
mployeurs qui nc leur sont pas apparentCs. 
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CHAPITRE 28 

INSERTION ET EMPLOI A DAKAR 

La IittCraturc sur I'cniploi cn Afriquc, el dans IC Tiers-Monde en 
gCnCral, est abondante en cc qui conccrnc I'cmploi dans le contexte de 
la migration (Adcpoju. 1988), cl I'cmploi urhain dans 'ses aspects dits 
"inf'ornicls" (Charnies, 1990). l x  ~iiod?le dc Todaro, du noni de son 
inventeur, serf de rCffrcncc dans IC domainc (Todaro, 1969, 1986). I1 
distingue u n  secteur economique rural, compos6 principalement de 
petites exploitations, cl u n  secteur niodcrnc dominant où le salariat est 
la rEglc, auxqucls s'ajoute u n  secteur infornicl de Iransition (constitu6 
dc salari6s cl surioui tJ'intlCpcndanls) quc l'on rcnconlrc 
principalcnicnl dans 1cs villes. Ihns ccttc conccption dite neo- 
classique, la villc est dClirric d'unc manihre honiogt\nc, cornnie u n  
espace autonomc, u n  march6 où jouent les lois de l'offre et de la 
dcmandc. L'offre tlc travail cn provcnancc dc I'cxtCricur (le niondc 
rural) scrt de rCgulalcur sur IC niarcliC de I'cniploi urhain, le secteur 
informel servant de rclais. dc "poclic dc rtscrvc" dans IC processus de 
pression la baisse des salaircs. 

Cette conccption a conduil loul naturcllcnicnt 3 focaliser I'attcnfion 
des chcrclicurs et tics dCcitJcins sur IC problhnic de la niigralion rurale- 
urbaine, qui Clait supposCc apporlcr son lot de jeunes migrants dans les 
villes, et singulihrcnicnt Ics capitales, gonflant ainsi la niassc dcs 
ch8meurs. L'itinCraire-typc du jeune migrant dfbuterait par un depart 
des zones rurales, en raison de la pression d6mographique et des 
faibles revenus gCnErCs par l'agriculture, ct serait suivi par une @riode 
d'errance dans la ville (en particulier sa banlieue) et aboutirait 
gCnCralement B un cniploi mal pay6 dans I C  secteur informel. 
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Or, plusieurs auteurs ont montre que le modkle ne resiste pas aux 
faits, que ce soit en Amerique Latine (de Miras et Roggiero. 1990 ; 
Rodgers, 1990), dans le Sud-Est Asiatique (Rodgers, 1990), en Inde 
(Harris et Todaro. 1990), ou en Afrique sub-saharienne (1-achaud, 
1988. 1990). Peu d'eludcs ont 6tC faites sur les villes du Sahel pour 
mettre la thCorie h I'6pfeuve. En traitant le cas de Dakar, ce chapitre 
lente de remettre en cause l'equation entre migration, chamage et 
secteur informel, et d'identifier les vCritables difficultes auxquelles les 
citadins auront h faire face dans l'avenir. Les donnees utilisees 
proviennent de l'Enquête sur l'.insertion urbaine, nien6e par l'Institut 
Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) et l'Institut français de recherche 
scientifique pour le developpement en cooperation (ORSTOM)' 
auprEs d'un Cchantillon representatif de I'agglomeration dakaroise 
constitue de plus de 2.100 menages. 'Parmi les 18.000 individus 
cnquCl6s. 1.557 ont et6 choisis pour une enquete r6trospective sur 
I'ilintraire matrinlonial, r6sidcnlicl et professionnel : ce sous- 
Cchantillon etait compos6 de deux tiers d'hommes et u n  tiers de 
femmes, repartis Cquitablemcnt entre les gCnCrations 1930-44, 
1945-54 et 1955-64 (Antoine et al., 1991). Les resultals presentes ici 
portent essentiellement sur I'activite en 1989 et sur l a  biographie 
profcssionnelle. 

hlIG.RATION, SECTEUR INFORMEL ET CHOMAGE : 
UNE EQUATION NON VERIFIEE 

PrcniiBre critique du rnodEle de Todaro. la croissance de la plupart 
des grandes villes du Tiers-Monde a une composante migratoire inter- 
urbaine autant que rural-urbaine. On verifie aisement celte hypothbe h 
propos du SCnCgal : par exemple, dans la generation des 25-34 ans 
non-natifs de Dakar, U% viennent des villes secondaires. 

I)cuxic\~i~c criliquc :ipporlCc par Ics faits. IC scclcur inforincl. comme 
le nioiitrcnt toutcs les frudcs ties anntcs 70 et 80 est lo in  d'occuper une 
placc marginale et minoritaire dans Ics villes du Tiers-Monde : on peut 

1,:i composition de I'tquipe est la suivante: Philippe ANTOINE. 1)Cmograplie; 
Philippe BW.QLJIIZR, DCmoeraphe-Statisticien; AMOU Salam I'Al,L, 
Sociologue; Youssouf Mharguxie GUISSE, Anthroplogue; Jeanne 
N?\NI'I?:LIZMIO, Psycho-Swiologue; et avec la collaboration du k. Ahdoulaye 
Bara I>IOP, Directeur de YIFAN, Sociologue. Cette equipe a WntficiC, en 198S, 
d'un íi1inncernent du Minis th  francais de la Recherche 
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estimer qu'il occupe 30% 9 50% de la population active en Afrique 
sub-saharienne (Charmes, 1990 ; Lachaud, 1989). A Dakar, on a pu 
estimer de diverses façons la part du secteur non enregistre en 1989. 
Les independants, les apprentis et aides familiaux, et les salaries chez 
des particul¡crs, reprbcntent S8,9% de la main-d'oeuvre masculine et 
76,1% de la main-d'oeuvre feniinine. D'aprb les donnees de I'enquCte 
biographique qui permettent d'introduire le secteur et la branche, on 
peut estimer les actifs occupCs dans le secteur non enregistre en faisant 
le total des ind6pcndanls et des salaries qui ne reçoivent pas de fiche de 
paie. 

?'ABEAU 1. STA'IUTD'ACIlVII% IlEs IIOMMES ETDDES IEMMES 
MBRROG~~S DANS L'ENQIJ&E BIOGRAPIIIQUE FAN-ORSTOM 

G6nErations hommes GCnerations femmes 
1 1945-54 1955-64 1930-44 1945-54 1955-64 

I l 
1930-4 

Saloriés 
Secteur public 

Sect.privC non enr. 6.1 
Ind&mufam.~ 

Production 
Services 
Commerce 
Tor. act;/s occlrpés 
d a n l " s g B u i § d  o, 

12,6 
14.6 
17,2 

50,6 
100 

26,7 13,2 4.8 7.0 22,5 
30,3 21,5 4,s 7,0 16.3 
9,0 14.2 0,O 12.7 26,5 

14.0 21.5 7,1 8.5 61 
8,0 11,9 10,7 11,3 10,2 

12,O 17,7 72,6 533 18,4 

43,O 65.4 90,5 85.9 61.2 
100 

84 71 49 

100 100 100 100 

300 260 

35 83 1.2 1 10 10 
10,4 24.2 12,3 16.9 

3 44 80 81 111 
99,l 88,6 51,5 50.0 34,7 - 

338 387 165 162 I70 
II :AN/ORS'I'OM. 1989 - .  . 

Note ( I )  : Le "secteur informel" rcgroupe les ind&n&nts et les sakuits du 
secteur privC non enregistd. 

Pour les trois gCnCrations enquêt6es. le tableau I rnonlre que le 
secteur non enregistr6 est majoritaire, et que dans les generations n&s 
avant 1955, sa part est pres de deux fois plus importante chez les 
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fenimes que chez les hommes, principalement en raison de 
l'importance du coninlerce chez les feninies. 

Non seulenient IC secleur informel n'est pas minoritaire, niais sa 
composition ne reflEte pas les hypofficses du  modele neo-classique. Ce 
scctcur n'est pas plus souvent investi par les migrants, et les migrants 
n'ont jamais specialement occupe h leur arrivee u n  emploi dans ce 
secteur. En effet, d'aprb les donnees retrospectives, les chances d'accks 
A l'emploi salarie dans le secteur formel (public ou prive) n'ont pas 
baisse pour les migrants formb hors de Dakar, rnalgre la crise dcs 
annCes 80, mênie pour les plus jeunes d'entre eux. On remarque en 
particulier que la part du salariat non enregistre dans le total des 
premiers emplois occupes par les migrants n'est que d'un c inquihe,  
quelle que soit la generation: le salariat prCcaire est loin d'être le 
refuge des migrants. 

Par ailleurs, les migrants ne sont pas plus souvent que les natifs de 
Dakar occup6s dans la petite production marchande, c'est n i h e  le 
contraire : en pourcentage de la main-d'oeuvre occupee 41,8% des 
migrants sont salaries contre 32,910 chez les natifs de Dakar. On 
pourrait objecter que les migrants sont peut-Etre devenus salaries a p r b  
avoir d'abord trouvC un  emploi independant. Or, d'aprh les donnees 
rc5trospectives, c'est exactement IC contraire qui s'est passe : les migrants 
formCs hors Dakar et qui ont occupC un premier enlploi salarie sont 
6S,2% dans les gCnCrations 1930-44, 65,4% dans les generations 1945- 
54 et 53,2% dans les gCnCrations 1955-64. La baisse dans le dernier 
groupe est due 8 la reduction de plus des deux-tiers des emplois offerts 
dans le secteur public. Comme les jeunes gens formes B Dakar, les 
jeunes migrants formes hors de Dakar et venus travailler Dakar sont 
touches par la crise de l'emploi public, mais globalement, l'emploi 
salarie reste la voie d'acds majoritaire au niarche de l'emploi dakarois 
pour les migrants formes hors de Dakar, quel que soit le groupe de 
gcCnCrat ions. 

OIICIS sont alors les particdarites dcs migrants sur le march6 de 
I'ciiiploi dakarois '? I,a scule chose qui les distingue vraiment des 
I )ilkarois est I'accb aux activites conirncrciales : n i h e  si les jeunes n& 
a;ir2s 1955 et formes B Dakar occupent plus souvent (9%) que leurs 
aînes (moins de 2%) des premiers emplois dans le commerce, la 
proportion est nettement sup6rieure (environ 25%) chez les migrants 
forrnes hors de Dakar, quelle que soit leur generation. 

Enfin, l'image des migrants venant gonfler les effectifs de ch6meurs 
en milieu urbain est un mythe. Comme le dit S. Kannappan (1980), 
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bien que les migrants dans les villes connaissent les difficultes du 
marche de l'emploi urbain, tout prouve que la plupart trouve un 
emploi peu aprb  leur arrivee. Cette observation est tout B fait verifiee 
pour Dakar. 

En 1989, par exemple, le taux de chdmage etait de 18,6% pour 
l'ensemble de la population active, soit 21,2% chez les hommes et 
12,4% chez les femmes. Mais ce sont les natifs et natives de Dakar qui 
y contribuent le plus avec des taux respectivement de 29,1% et 20,276. 
Les migrants, au contraire, sont les plus occupQ parmi les actifs, 
particuli2rement (et paradoxalement, selon la theorie neo-classique) 
lorsque leur origine est Cloignee du mode de vie urbain dakarois : les 
plus faibles taux de ch6mage se rencontrent chez les migrants en 
provenance de milieux ruraux (14,3% chez les hommes, 5.5% chez les 
femmes) et chez les migrants de fraîche date: B moins de 5 ans de 
residence, les taux sont respectivement de 14,3% chez les hommes et 
de 7 5 %  chez les femmes. Certes le chdmage des migrants est dans leur 
premi2re annee de residence II Dakar, de 17,9% chez les hommes et de 
8,2% chez les femmes, mais apr2.s u n  an de sejour il  tombe 
respectivenient B 2,8% et A 1.5% (Tableau 2). 

Le taux de chdmage est plus Cleve dans la preniii?re annee de 
residence des migrants B Dakar que dans les annees qui suivent ; il 
remonte lorsque la durCe de residence augmente (apri?s 5 ou 10 ans 
selon la classe d'@e), c'est-Mire lorsque le migrant est devenu un 
citadin. Le migrant peut donc avoir des difficult& d'insertion 
professionnelle dans les premiers mois de son sejour en ville, mais il 
trouvera plus rapidement du travail que son homologue natif de 
Dakar. 

En definitive, le rale de la migration sur le march6 de l'emploi 
urbain et sur le c h h a g e  en particulier, doit être serieusement relativise 
sous I'epreuve des faits. Quels sont alors les veritables probl&mes du 
marche de l'emploi dakarois '? 
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TABLEAU 2. TAUX DE CI IdMhGE DE LA POPULATION ACTIVE 
D l 3  NON NAlIFS DE DAKAR SELONLA DURCE DE R$.SIDFNCE h DAKAR, 

LA CLASSE DIÂGE h L'ENQU&IE EI' LE smE 

< l a n  
1-4 ans 
5-9 ans 
30-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25 ans ou 4 
m d  

< 1 an 
14 ans 
5-9 ans 
1 O- 14 XIS 

15-19 ans 
20-24 ans 
25 ans ou. 
'I'Olal 

Source : En1 

Ciupe  dâge Total 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60 ou+ Taux Eff. chom 

- 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 - 

- 
0.0 
2.7 
0.0 
2.0 
0.0 
7.7 

1.6 - 

- 
20.8 
4.2 
3.1 
7.6 
9.4 

16.7 
6.6 
7.5 - 

Ï$+%-p$ 
:te menage FANIOR 

I Iommes - 
41.2 
0.0 
0.0 
4.6 
4.2 
3.4 

11.6 
5.9 - 

I'cmmes 

- 
16.7 
3.8 

15.2 
10.5 
6.9 
7.3 
8.9 
9.1 - 

12.2 0.0 

7.2 
'OM. 1989 

33.3 
0.0 
0.0 
0.0 

14.3 
16.7 
10.2 
10.0 

17.9 
2.8 
3 .O 
6.1 
5.9 
7.9 
9.3 
6.5 

- 
117 
317 
367 
330 
256 
203 
400 

1990 - 

0.0 

LE CHOMAGE DES JEUNES : 
UN DEFI POUR LES ANNEES 90 

IA sitriation des inoins de 30 ans 

Qui vient gonfler chaque ann& la masse des chBnxurs sur le 
marche de l'emploi dakarois, si ce lie sont pas les migrants ? En fait, 
I'cnscniblc des chhneurs est constitue en majorit6 par des actifs B la 
recherche de leur premier emploi, qui ont pour la plupart 616 formes 2 
Dakar. Si l'on extrapole I'echantillon de l'enquête IFAN/ORSTOI% le 
nombre des jeunes n'ayant jamais travaille et h la recherche d'un 
premier emploi est particulierement important en 1989 : chez les 
hommes, ils Ctaient 44.300 soit 67,2% du total des ch6meurs. et chez 
les femmes 8.900 soit 52% du total des ch6meuses. Les chGmeurs 
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n'ayant jamais travaille reprkentent 14.3% de la main-d'oeuvre 
masculine disponible sur le marche de l'emploi dakarois et 6,5% de la 
main-d'oeuvre feminine. 

Dans une population jeune comme celle de Dakar (42.5% ont 
moins de 15 ans, 74,2% moins de 30 ans), i l  n'est pas surprenant de 
constater que 45,2% de fa main-d'oeuvre active occup6e a moins de 30 
ans. Si l'on veut considerer le ch6mage dans son ensemble, il est alors 
necessaire de faire intervenir I'Sge comme variable explicative, pour 
tenir compte de ces jeunes cherchant leur premier emploi ?i l'issue de la 
scolaritC ou de l'apprentissage. On comprend alors pourquoi les 
migrants sont moins souvent chomeurs, car ils sont en majorit6 des 
adultes : il y a une relation quasi-lineaire entre la proportion des moins 
de 30 ms, la proportion des ch6meurs sans exp6rience professionnelle 
et le taux de chornage, comme on peut le voir chez les hommes B la 
recherche d'un emploi (Tableau 3). 

TABLEAU 3. TAUX DE CIIdMAGE, PART DES CI IdhlEURS 
h LA RFÆIIERCIIE DE LEUR PREMIER EMPLOI 

ET PART DES MOINS DE 30 ANS SELON LE STATUT MIGRAlWIRE 

Taux de ch6mqe 9'0 ch6meurs 
n'ayant jamais Sk?tut migraloire de la population moins 

Natik de Dakar 

Migram 

de 30 ans active 

43,O 561 
46,O 51,8 

Moins de 5 ans de res. 
Origine rurale 

Source : Enquête mCnage IFAN/ORSTOM, 1989 

En fait, la distinction entre migrants et non migrants est relativement 
peu operanle sur le marche de l'emploi dakarois : le critere de la 
formation, selon qu'ellc a 616 suivie B Dakar ou non, est plus pertinent. 
En analysant les d o n n h  rttrospeclives, on s'est aperçu que le 
comportement des migranls 'fornit% B Dakar par scolarisation ou par 
apprentissage ne se dislinguc pas tellement de celui ctes natifs formes B 
Dakar (Bocquicr, 1992). Pour cette raison, dans les analyses qui 
suivent, nous avons joint ces deux groupes (que nous appellerons par 
commodite les "Dakarois") par opposition au groupe des "migrants" 
formes hors de Dakar. 
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IA fonnation des Dakarois 

Les donnees de l'enquête biographique nous permettent de faire 
l'historique de I'itinerairc de formation des Dakarois depuis I'lge de 12 
ans. pour les &Clifrations 1930-44 (BgCes de 45 il 60 ans en 1989). les 
generations 1945-54 (35-39 ans) et 1955-64 (25-34 ans). Ainsi, I'lge 
niedian au premier emploi (lge auquel 50% d'une cohorte a obtenu 
son premier emploi) a recul6 de deux ans chez les honimes, entre les 
gherations 1930-44 (âge median de 21 ans) et les g6nCrations 1945- 
54 (23 ans). Cependant, on observe un rattrapage vers les 30 ans : les 
Dakarois nCs entre 1945 et 1954 s'insErcnt dans l a  vie active plus tard 
niais avec la même intensite (91.0% ont acc6dC B un premier emploi 
avant 30 ans) que leurs aînCs nCs entre 1930 et 1945 (92,6%). En 
revanche. les g6nCrations suivantes (1955-64) ont subi B la fois un 
retard (recul d'un an de I'lge median par rapport aux generations 
1045-54) et u n e  baisse flintensit6 dc leur entree dans la vie active : le  
pourcentage d'hommes ayant dCjjh accCdC B leur premier eniploi dans 
ces g6nCrations serait seulenient de 75.7% B I'lge de 30 ans. Le 
chfimage est surtout vCcu par les jeunes scolarises, B la fin de leurs 
Ctudcs : le pa sage par une periode de chamage est en effet devenu 
plus systeniatique pour les niveaux d'instruction supericurs au 
pi i1ii:iire. Dans les gc'nerations 1945-54, prEs d'un cnqui.16 sur deux 
:i!;nnt liequent6 IC IycCc avait connu une periode de clifimage aprEs 
avoir termine ses etudes B Dakar, contre un quart chez les collCgicns 
( jlrcniicr cycle du secondaire seulement). Dans les g6nCrations 
suivantes (1955-64). ce sont surtout les Cleves de terminale qui, sept 
h i s  sur dix, passcnt par une @riode de chfimage, contre la moiti6 dcs 
61?vcs ayant achev6 leur scolarite entre la P c  et l a  1Ere. 

On voit que du point de vue des jeunes hommes formes B Dakar, le 
Inarche de l'emploi dakarois apparaît profondClnent en crise. Un tiers 
dcs Dakarois 116s apres 1955 sont au ch8niage. et ils obtienncnt de plus 
cn plus tard lcur prcniicr eniploi : en projetant les tendances des 
aiini.cs 80 siIr les annCcs 90. on p u t  prCvoir qu'entre IC quart  et IC ticrs 
tl~:s Ihkarois nCs n p r b  I'intlCpntl:incc n'ohlicnrlro~it pas Icur premier 
criiploi avanl 1'9gc clc 30 ans. I,c ch0ni:igc clic/ Ics plus instruits dcs 
1 lakarois est esscnlicllenicrit dû h la rarCl'action des emplois salariCs qui 
Icur Ctaicnt destines. notaniment clans le secteur public. Ilans les annees 
80. on a assiste au blocage des cnibauchcs dans ce secteur, tandis que 
la crise Cconomiquc avait depuis quclqucs annCcs d6jB mis un frein 
aux recrutements dans les entreprises privecs. En consequence, les 
chances d'acc2s 3 l'emploi salari6 pour les jeunes ont quasiment atteint 
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leur niveau le plus bas il la fin de la dCcennie 80, tant dans le secteur 
public que priv6, alors que par exemple, le taux de scolarisation au- 
delil du primaire a plus que doubl6, passant de 215% 3 environ 45% 
entre les g6nCrations nCes avant et a p r b  1945. Ainsi, en 1989. 73,7% 
des ch6meurs n'ayant jamais travaille sont ScolarisCs chcz les hommes, 
et 94.0% chez les femmes. Le tableau 4 montre que le chdmage touche 
les plus instruits (il part au niveau des etudes sup6rieures). 
particulihement s'ils sont natifs de  Dakar. Le dCcalage entre les 
aspirations des jeunes instruits et les potentialit& du march6 de  
l'emploi salari6 explique peut-Ctre en partie les @ves et les 
manifestations d'CIEves et d'etudiants qu'a connues la ville depuis 1988. 

TABI,I!AU 4. TAUX IIE CIIdMAGE, 

(ENSEh4BLB DES ACnIF  ET ACTIFS NATYFS DE DAKAR) 
SELON LE NIVEAU UINSIRUCI'ION rx IX SEXE 

Hommes Femmes Niveau d'instruction 

Non scolarisCs 
Primaire incomplet 
Primaire complet 
CollEge incomplet 
College complet 
Lyc& incomplet 
Lyde complet 
Enseign. technique 

Ensemble Natifs Ensemble 
15,3 24,4 3.7 
26,2 
24.1 
31,9 
29.5 
30,5 
26.8 
21.0 

29,O 
23,2 
36.4 
37,l 
44,O 
26,5 
16,O 

12,7 
17,2 
354 
27,l 
21,2 
25,O 
54.3 

12,6 I 9,4 Enseign. sufirieur 1 
Source : Enquête biographique IFANIORSTOM, 1989 

Natives 

28.0 

26,l 
57.4 

LA STRUCTURE DU MARCHE DE L'EMPLOI : 
LES TENDANCES A VENIR 

Comme on l 'a  vu, IC secleur infornicl occupc une place importante 
sur le march6 de I'crnploi dakarois. mais i l  n'absorbe pas le trop-plein 
de niain-d'oeuvre rejctC par IC secleur moderne en @riode de crise. La 
petite production marcliande est il la fois le secteur qui connaît le 
moins le ch6mage et celui qui attire le moins les cattSgories les plus 
touchCes par le ch6mage. 
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Faible capacité d'accueil du secteur non enreg Wt 

On constate en effet que le taux de ch8niage est environ deux fois 
plus important chez les salariCs des entreprises (ll,4%) que chez les 
autres travailleurs (7.5%). Chez les femmes le taux de chfimage est de 
13.2% chez les salari6es des entreprises, alors qu'il est de 5.7% chez les 
cmployCes de maison et de seulerrlcnt 3,0% chez les independantes. 
Pres des deux-tiers des chômeurs et la moiti6 des ch6meuses ayant dC.jh 
travaille proviennent du salariat d'entreprise. 

MalgrC cette crise, le travail ind6pendant ne semble pas attirer les 
jeunes h la recherche d'un premier emploi (les plus touchts par le 
cliOniage). La  part des jeunes obtenant leur premier emploi en tant 
qu'indtpendants reste reniarquablenlent constante d'une g6nCration h 
l'autre : environ u11 cinquierne des prcrrliers ernplois obtenus 8 Dakar. 
I k  plus, ces emplois independants sont en fait principalement accu@ 
p x  ~ C S  apprentis 1 l'issue de Icur formation et non par ICS jeunes 
clwiineurs. I k s  analyses approfondies sur les itineraires de formation 3 
I jakar  montrent que Ics chances d'acces au premier emploi 
itId6pendant sont quasirnent nulles 3 l'issue d'une griode de chfimage 
( r n ~ m c  dans les generations recentes), alors qu'environ 95% des 
apprentis obtiennent u n  enlplvi indCpcndant directement a p r h  leur 
fc i r ni at i on . 

I,e travail independant n'attire pas non plus Ics travailleurs ayant 
une ex@rience dans le salariat. 1,'accEs au statut d'ind6pendant a p r b  
avo i r  quitt6 u n  premier emploi salari6 est limite 3 15,5% des 
g5nCrations 1930-44, 12,0% des generations 1945-54 et 20,0% des 
ECnCrations 1955-64. On pourrait cnvisagcr que les salariCs attendent 
d'avoir occupC plusieurs emplois pour creer une entreprise. Or, les 
salaries qui sont en definitive devenus indCpendants (2 la date de 
I'enquete), restent en fait- peu nombreux : 18.5% dans le ptemier 
groupe de gtnfrations. 8.S% clans IC d c u x i h e  et 14,3% clans le 
t I oisic\rl1c. 

Dans ce contexte de Iort chfimage des jcuiics et dc lhihle capacite 
de creation d'emplois supplCmentaircs dans I C  secteur informel, on 
assistera probablement dans les prochaines annees 2 la banalisation de 
l'emploi salarie pr6caire et B la fhinisation du march6 de l'emploi 
dakarois. 

Philippe BOCQUIER 

Vers la banalkalion du salariat précaire 

La precarite dans le salariat peut prendre diverses formes : travail 
non declare, paye li la tache, au jour ou li la semaine, ou encore travail 
h temps partiel. Ces diverses formes de salariat, par opposition au 
salariat enregistre, mcrisualisC et B temps complet, tendent B se 
banaliser. Cela devient Cvidcnt en ce qui concerne les jeunes actifs : la 
grande majorit6 (plus de 85%) des salaries de plus de 35 ans reçoivent 
une fiche de paie, ce qui n'est pas le cas des salaries de moins de 35 ans 
(68%). Le paiement au mois est en.baisse : 81,6% chez les moins de 35 
ans ccnlre pr6s de 90% chez les 35-59 ans. Il semble que la moindre 
pratique du paiement au mois soit due principalen~ent 8 une plus forte 
proportion des travaux payes h la t5che. qui passe de 0,7% (pour les 
45-59 ans) li 2,276 (35-44 ans), et 1 8.8% (25-34 ans). Le travail B 
temps partiel est aussi proportionnellement plus important dans les 
gCnCrations les plus jeunes, passant de 5,5%, 7.6% et li 14,4% d'un 
groupe d'tTgc B l'autre. 

L'analyse des donnCes rCtrospeclives (Bocquicr, 1992) montre que 
les chances d'acc6s au salariat enregistre (public ou prive) ont baisse 
dans les anntes 80 : par exenlple, un jeune B la fin des annees 80 avait 
dix-huit fois moins de chances d'obtenir un emploi dans ce secteur 
qu'un jeune du meme 5ge h la fin des annees 70. Dans le même temps, 
les chances d'accb B l'emploi non enregistre se sont maintenues B un 
niveau &gal. En proportion des premiers emplois salaries, le secteur 
non enregistre est devenu plus important, mais i l  n'a pas compense le 
deficit d'offre d'emploi dans le secteur enregistr6. I I  est probable 
cependant que sous I'cffct du chOmage grandissant, on assiste bientOt, 
avec les changements de la ICgislation du travail au tlChut des annees 
90, 3 la banalisation du salariat prCcaire, et par consCquent B 
l'augmentation des chances d'acc&s B ce type d'emploi. 

La Jétnini.sation du rnnrchh de l'emploi 

On peut se demander si ces changements ne vont pas conduire de 
plus en plus de remnies sur le marche de l'emploi. Le taux feminin de 
participation 2 I'activitC Ccononiique de la population 2gCe de 15 ans et 
plus en 1989, etail de 33.4% B Dakar. A litre de comparaison, il etait 
pour Bamako, autre capitale sahClicnne, de moins de 20% en 1985 
(Kantiebo, 1991), et dans d'autres continents, de 22% en 1986 
Coimbatore, en Inde (Harris et Todaro, 1990) et 35,6% en 1981-83 
dans les zones urbaines du BrCsil (Jatoba, 1989). Ces quelques 
exemples nous montrent que le  taux de participation pour les 
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Dakaroises n'est pas particuliErenient bas au vu des autres villes du 
Tiers-Monde. 

On remarquera aussi que i9,196 des femmes occupees etaient 
eniployCes chez un particulier (en tant que bonnes pour la plupart). 
alors qu'il n'y avait que 21.4% de fclimics salaritks dans une entreprise. 
De plus, de nombreuses bonnes, en particulier les plus jeunes, ont pu 
être "oubliCes" lors de l'enquête menage, même si elles residaient 
effectivement chez leur employeur,. parce qu'on ne les considere pas 
toujours coinnie faisant partie de la concession. Dans l'enquête IFAN- 
OIZSTOM, le nombre de femmes employees chez un particulier est 
donc une estiniation basse du personnel de maison. Mais c'est surtout 
l'¡ni1 ortancc des activites commerciales qui frappe B propos des 
fciniiics : les commerçantes ind6pendantes reprCsentaient 36,696 du 
total (les feninies occup4es. 1.c petit conirnerce est en fait I'activitC la 
plus :icccssihle p u r  la niajoritC des fcnimes en ville. 

I .a scolarisntion tlcs fcmnics est it11 tl6terniin:int classique de 
I'activitC fCrnininc en milieu urbain. A Vakar, les progres (le la 
scolarisation des feninies ont CtC realisCs 2 partir d'un niveau tres bas. 
Dans les gCnCrations 1930-44, seulement 1 1.5% de femmes avaient CtC 
scol;irisCes et 4,876 Ct aient allees au-dclil du primaire. Dans les 
g6ni.r:itions 1955-64, les pourcentngcs son1 rcspcclivcnicnt tic 6 1,276 
(sco1;ir isCcs), de 33.571 (pririiairc) et de 15.5)'X- (collc\gc). I'arollc\lcnicnt 
3 l'~ii1gIiiciitatioIi du niveau scolaire tlcs feninies de Dakar. observe-t-on 
une Cvolution de I'activitC f h i n i n c  '? Malgr6 I'CICvation constante du 
niveau d'instruction, l'emploi f6niinin n'a pas augment6 dans les mêmes 
proportions : les feninies ne recherchent pas systtniatiquerncnt un  
emploi 3 l'issue de leur formation. Ainsi, d'aprEs les donnees 
rttrospectives, peu de femmes se sont dCclarCes en ch6mage (3 la 
recherche d'un emploi) ?I la sortie de I'écolc. en comparaison de cellrs 
qui se sont dCclarCcs au foyer. Pour les niveaux surdricurs au cours 
nioyen. dans les gfnCrations 1930-44 6,357, se dtclaraicnl en chOmage 
coiilre 50,091 au  foyer ; dans les gCnCrations 1945-54. S.97;~ contre 
49.0% et dans les gCnCratior1.r 1955-64. 10,676 contre 54.3%. Ces 
proportions sont rerii;irqu:ililcr~ierit constantes d'un groupe de 
g6nCrations B l'autre. Cela laisse penser que nialgr6 l'ouverture de 
1'6coIe II une plus grande proportion de feninies, les comportements 
vis-a-vis du travail sont restes les mi.mes chez les plus instruites. En fait, 
dans l'ordre de priorite. l a  rCussite professionnelle est relativement 
secondaire dans les aspirations des femmes, niQines instruites, par 
rapport 2 la reussite familiale (Bocquicr et Nanitelarnio, 1993). 
L'engagement dans la vie active est gCnCralement diffCr6 aprb une 
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periode au foyer et aboutit le plus souvent B un emploi independant, 
principalement dans le commerce. 

L'effet de la crise sur le retard d'entree dans la vie active pour les 
jeunes actives de Dakar n'est cependant pas negligeable. [.e chdmage 
frappe durement les femmes B la recherche d'un emploi salarie, ce qui 
m h e  certaines d'entre elles vers l'emploi ind6pendant. D'ailleurs, ce 
type d'emploi, principalement sous la forme du petit conimerce, est 
d'acds plus facile que le salariat, notamment pour les femnies dejB en 
charge d'une famille. I,a comparaison des rCsultats de I'enquete 
IFAN/ORSTOM avec ceux de l'Enquête emploi, sous-emploi et 
chdmage B Dakar (Republique du Senegal, 1991), est 2 cet egard 
intCressante. A partir de dCPinitions du ch6niage similaires, on calcule 
que le chdmage des homnies serait passe de 21,2% en septembre 1989 
8 23,296 en mi-1991, ce qui semble tout B fait plausible. Le taux de 
ch6mage passerait en revanche de 12,496 il 26.6% chez les femmes 
entre les dcrix dates, ce qui semble assez surprenant. Or cette 
augmentation est possible dans la niesure o ù  le taux f6minin de 
participation il la vie active est pass6 de 33,476 en 1989 2 45,510 en 
1991. Sous reserve de comparabilite des donnees, cela pourrait 
confirmer notre hypotliEse formulCe en 1989, selon laquelle la crise 
m¿?nerait de plus en plus de feninies au travail. Mais il  scriihlcrait que 
la plus grande participation des fcnirncs, les instruites particulierement, 
a dans le nienie tcrnps augment6 leur ch6niagc : leur volonte de 
trouver un travail n'est pas forcCnient satisfaite notarnnie~it chez les 
plus jeunes, d'où u n  taux de ch6mage feminin ClevC et en 
augmentation. Cela a aussi pour consequence d'augmenter le taux de 
chBmage global pour les deux sexes, qui etait de 24,4% d'apr2s 
l'enquête de 1991, contre 18,610 en 1989. 

CONCLUSION 
Les prohlEnics induits par la croissance urbaine sont indCniahles : 

insuffisance des infrastructures urbaines, de construclion de logements, 
problEmes de sCcurit6, de gcslion corninunautaire, clc. Mais il est peu 
probable, au moins B Dakar, que la migration soit B l'origine des 
probl5mes d'emploi : freiner l'imniigration, notamment en provenance 
du milieu rural, ne resorbera pas le chdmage, dans la mesure oh les 
migrants y contribuent peu. Les veritables diKficultCs d'insertion sur le 
march6 de l'emploi concernent d'abord les jeunes formes B Dakar, en 
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pprticulier les plus instruits, et non pas les migrants arrivant d6jja avec 
une exp6rience professionnelle. 

Etant donne l'insuffisance des f i l i h s  techniques (Jans 
I'cnscigncinent public et IC faible niveau technologique des entreprises 
artisanales 3 Dakar, i l  scrnblc illusoire de compter actucllcnicnt sur une 
veritable relance de l'emploi par la petite production marchande. Les 
jeunes qui n'ont pu obtenir u n  emploi salari6 vont plut81 gonfler la 
masse des ch6meurs que creer leur propre emploi dans la petite 
production marchande. Malgr6 les faibles chances d'accCdcr au salariat 
stable dans une entreprise moderne, ce type de salariat reste la 
reference sur IC march6 de l'emploi urbain. Reference 3 laquelle on se 
soustrait seulement si les chances d'actes h ce type d'emploi sont 
IiniitCes du fait d'une conjoncture difficile ou d'un niveau d'instruction 
insuffisant. 

Sur IC rnarchC de I'crnploi tlakarois, i l  n'y a plus de secteur protege. 
On assistera probablement dans les prochaines antiCes A la banalisation 
du salariat precaire, même diez les travailleurs salaries exfirimentCs, et 
quels que soient le niveau d'instruction atteint et IC secteur d'activitC. 
L'emploi salarie se precarise, surtout pour les jeunes, tandis que le 
secteur non enregistre n'a pas absorbe les eniplois perdus dans le 
secteur moderne. Cette tension sur le marche de l'emploi a conduit 
paradoxalement de plus en plus de femmes au travail et 3 une 
restructuration des activites au sein des menages. En effet, la tendance 
3 la baisse du pouvoir d'achat des menages semble compensCe par 
I'activit6 des femmes d'iigcs rnQrs : les charges faniiliales etant accrues 
par le chOmage des jeunes, qui restent de plus en plus tard chez leurs 
parents, les mbes de famille doivent faire face 3 la crise en exerçant 
des activites de subsistance, principalement dans le commerce qui leur 
est le plus accessible. 

En somme, IC secteur "informel" n'est pas une panacee, meme s'il est 
u n  recours vital pour les menages tlakarois. I,a nia.joril6 des nouveaux 
emplois crlCCs ont pris la fornie de l'auto-emploi, dans des aclivites de 
subsistance. et non pas Ia lorme Oc l a  pctitc production niarchande. I1 
seinblc que les ind6pcndants, en m:ij(irilC dans le secteur non 
enregistre, n'ont pas la capacite de production pour dkvelopper 
l'embauche, tandis que la baisse de la consommation des menages rend 
la concurrence plus forte et la cr6ation de nouvelles entreprises 
difficile. 
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CHAPITRE 29 

ADEQUATION DE LA FORhIATION 
DES JEUNES A L'EMPLOI : 

LA MEDINA DE DAKAR 

Au SenCgal, les pcrsonnes âgees de moins de 20 ans reprksentent 
57% de la population totale. Des l'accession du pays 2 I'indCpendance, 
le gouvernement a Ciabor6 un plan de d6veloppement 6conomique et 
social dans lequel la for~iiation occupe une place importante. A l'heure 
actuelle, nialgr6 le niveau de scolarisalion encore relativcment faible -le 
taux net de scolarisalion nicsrir6 par le recensement de 1988 est de 
71,6% 2 Dakar et 43.6% dans l'ensemble du S6nCgal- on constate 
l'incapaci16 du secleur riioderne B accueillir les dipl6niCs. Conscient de 
cette limite, 1'Etat s'efforce de promouvoir l'emploi non salarie. I1 
finance donc de petits projets qui ont pour but d'int6grer les jeunes 
dipl6mCs de l'enseignement superieur dans certains domaines de 
I'activit6 economique. On assiste a iv i  2 un gonflement de l'effectif des 
travailleurs du secteur inforniel aussi bien par ces jeunes diplames que 
par ceux qui n'ont pas reussi dans le systEme scolaire. Ce mod8le de 
politique conventionnelle ne garantit pas toujours I'avcnir des jeunes : 
des Cchecs ont 616 clC.jh enrcgislres dans ce domaine, en raison de la 
rCduction des dChouchCs de l'emploi non salarie, riiais aussi de la 
conjoncture qui ne facilite pas le recours aux financements Ctatiques ou 
bancaires. 
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AVANT-PROPOS 

renforcement progressif de la recherche démographique au s 
service public : la Direction de la Prévision e f  de la Stat 
Sénlgal. Evoquons bri2vement les principales étapes de ce pro 

Dans les années qui ont précédé l'indépendance, on savait 
choses sur la population du Sénégal. La prise de conscienc 
nafional et infemational, de Ia nécessité de mieux connaîf 
population s'est traduite, par u n  démarrage timide des 
collecte en 1960-1961, suivi par un g o r t  considérable a 
d&cennie 1970. Deux recensements e f  inle dizaine de gra 
par sondage ont é f i  réalisés depiiìs 1971, sans coinpt 
géographiques, historiques ou sociologiques ayant une dimwsibh' 

' i .  #.TC?.:! .. démogra pizique. I 

Le Fond des Nations-Unies pour la Population (FN 
premier b accorder un soufiei! important R des opérafion 
grande envergure. I l  a é fé  suivi par l'Agence amér 
dtveloppeinen f .  international (USAID), le Programtne des .Na 
Unies pour le développement (PNUD), la Fondation Ford, L 
canadienne pour fe développemenf international (ACDI), la 
rationfianpise et la Banque Mondiale, qui ontfinancé des op 
collecte et des travaux de recherche sur la population du S 
ailleurs, un effort appréciable a été consenti en faveur de la formatigm, . 

notamment au niveau du troisihze cycle. Plusieurs fhí?scs de doctorat 
ont été soutenues ou sonf en cours d'ach2vement en Amérique du Nord .. 

et en Europe. I l  faut noter qu'elles s'appuient le plus souvent sur les ', , 

donnh collectées, ce qui est une excelletrfe marri2re de valoriser ~1lesCi . j ;  .: :: , 

Du poinf de vue de la reclierclre, l'Enqu2fe sénégalaise;-stlr;'fZd: 
fécondifé de 1978, qui faisait partie du programme infernationdf'di 

. .  

. .  

. .  
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Ce livre est la première grande synthkse 
pluridisciplinaire sur le sujet. Une  trentaine d e  
sp6cialistcs y ont participé : ils sont anthropologues, 
dhnographes,  kpid&miologistes, gkographes, historiens, 
mkdecj tis, sociologues ou statisticiens. 

'Tous Ics chapitres sont des contributions originaIes qui 
s'appuient sur une masse consid6rable de donnees non 
exploitfies jusqu'alors. Des mCtho&logies nouvelles, 
notannient des monographies pluri-disciplinaires de villages, 
compl2tent les analyses plus spkifiquemen t quantitatives ou 
qualitatives. 
Cet ouvrage, qui fera rkfkrence, s'adresse aux chercheurs, aux 
enseignants, mais aussi aux dbcidcurs soucieux de mieux 
comprendre et maîtriser les relations entre la 
population et le dCveloppernent 
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