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INTRODUCTIOS : L'ENTREPRENEUR, HEROS DES TEMPS 3,IODERKES 

La création, la direction d'entreprise, l'utilité fonctionnelle de la firme constituent 

actuellement un champ thématique fort prisé, par delà les frontières disciplinaires et par delà 

la variété des contestes politiques et culturels. La redécouverte des qualités vertueuses de la 

petite entreprise participe d'une idée doininanttr selon laquelle, elle jouerait, avec son principal 

animateur, un rôle moteur dans les perspectives de changement éconoinique inais aussi social 

et politique. L'entrepreneur fait figure de Prométhée des temps modernes. 

Dans le contexte des années 1980, la créatio1.i d'entreprise est évoquie dans les pays 

iiidustrialisis coinnîe une solution adaptie contre la récession et le chôinage. Bousculées par 

les puissatices éinergerites du sud-est asiatique, les économies du nloride occidental sont 

entraînées dans une course effrinée a l'innovation et à la productivité. Le redéploiement de 

l'entreprise est d'abord posé en termes de survie et de relance de la coinpétitivité des 

économies nationales. II s'avère pour divers facteurs que la grande structure industrielle 

traditionnelle éprou\.e beaucoup de diflïcultés a réaliser un tel mouveinent. Soumise a des 

logiques gestionnaires, la modernisation brutale de ses formes d'organisation et de production 

se révèle insuffisante pour coinpenser son retard technologique et son manque de dynainisme 

en matière d'innovation. Ensuite les restructurations industrielles ne laissent pas envisager 

l'arrêt de l'hémorragie dans la structure de l'emploi industriel. Tandis que les investisseurs 

privés accélèrent le moutement des dé-localisations vers les pays du Sud, les compagnies 

nationales gros emplo!,eurs par tradition, essuient des plans sociaux successifs qui préfigurent 

leur mise sur le marché (expression convaincante de leur soumission aux logiques de 

performance, de rentabilité). 

Etant donné la situation ou, ni le grand capitalisine .traditionnel, ni le secteur public ne 

produisent des réponses satisfaisantes à la question du chômage, plusieurs initiatives 

politiques ont essailni pour proposer des alternatitres à l'einploi industriel décadent. Il faut 

envisager désormais la question de l'emploi en teniles de nouveaux emplois, voire en tennes 

de nouveaux métiers. Il faut dynamiser les savoir-faire rares, réinventer la notion de service, 



esploiter les créneaux ouverts par l'électronique, cultiver la prosimité avec les goùts et les 

souhaits des 'onsornmateurs de manière à pouvoir y répondre dans des délais brefs, etc.' 

Des enqurtes menées un peu partout en Europe laissent du reste penser que le nouvel habit 

taillé pour la petite entreprise est à la mesure de ses capacitis. Ce sont les petites structures 

qui constituent les nouveaus gisements d'emplois2 en même teinps que le cadre de 

valorisation de sa\.oirs scientifiques et techniques pointus. Ainsi dans une étude portant sur un 

large spectre de pays de l'Union Européenne, R. Whitleg? décrit le renouveau de la petite 

entreprise à trairers les arguments suivants. Si la généralisation de I'inforinatique dans les 

activités industrielles a provoqué un déclin de I'einploi, celui-ci a été compensé par le 

développeinent des activités de service. Ensuite, devant les probabilités très iàibles de 

retrouver du tra\rail ou de réaliser ses objectifs professionnels, beaucoup d'individus se sont 

lancés dans le projet de créer eux-mêmes leur situation. Certains ayant bénéficié de l'avantage 

procuré par la nouvelle division technique du travail qui se résume à un recours généralisé a la 

sous-traitance et au développement des pratiques du type du .vpin (?J'Y. 

Puisque qui dit crkation d'entreprises, dit fatalement création de nouveaux emplois, 

l'entrepreneur, en rnèine teinps que son réhabilitation, est paré d'un rôle social : celui de 

"rcpri.ver. Je /i.vsw 2~0110,n;ylle f i  ;l cmlj~4e5''. Le discours qui lui est appliqué prend carrément 

une tonalité idéologique? La libre entreprise, "l1e.spri/ clfenlrepri.vc" participent de ce qui fait 

l'essence de Iû socikté diinocratique. L'entreprise n'est pas seulement une "zrnltc2 L'UIYJ~IIU/C'' du 

' On retrouve là des propriétés qui sont habituellement prêtées à la petite structure sous les dénominations de 
flexibilité. d'innovation Cf  les analyses de S. Routillier et D IJzunidis, 1998. 

P. Merlant (Autrct~tent. 11'54. Avril 1984) rappelle les chiffres de I'lnsee selon lesquels, entre 1973 et 1980, les 
entreprises de  moins de 30 salariés ont créé 550,000 emplois alors que dans le mème temps, autant ont été 
suppririiés par celles eiiiployant plus de 200 personnes. 
' Cf*. R. \Vliitley, 1993. 
J Le spin odf consiste de la part d'une grande firnie à libérer un segment de son acti\.itk au profit d'une firme 
partenaire. généralement créée par d'ariciens salariés. Les groupes informatiques comme I H h i  ou A,ficro.s(?fi 
recourent fréquemnieiit a cette stratégie pour abaisser leurs coûts, pour concentrer leurs moyens sur les pans les 
plus reinunérateurs de leur activité ou pour miiiimiser les risques financiers et comnierciaux sur de nouveaus 
niarcliés. Ensuite, cette politique de fiagnieiitatiori sert à contrecarrer une fiscalité pénalisante ou pour enlever un 
peu de mordant a un niouvenieiit syndical par trop revendicatif. Ce serait pour cette raison par exemple que. dans 
l'industrie automobile, la production de pièces détachées est souvent confiée a une chaîne de  sous-traitants. 

Cf: S. Boutillier et D. Lzunidis. 1998, p. 10. 
6 Nous faisons remarquer que les questions économiques débouclient régulièreinent sur des terrains idéologiques 
et philosophiques, par des glissements séiliantiques du type : capitalisme = libre-ecliangisnie = démocratie = 
modernité. Le non-respect des droits sociaux dans les pays concurrents des occidentaux (les pays du sud 
principalement) est fréquemment utilisé pour jeter le discrédit sur leurs productions, alors que ce sont ces bas 
niveaux de protection des salariés qui ont justifié les in\ estissenients des capitaux souvent d'origine occidentale. 



capitalis~ne~ elle est "un .~uhli~ii& unu!~.~liqu~"' des valeurs de la civilisation moderne. Son 

principal animateur est par conséquent à appréhender coinme le personnage qui matérialise de 

la manière la plus éloquente I'Sthique de la modernité éconoinique. Selon les contextes 

nationaux, cette emprise idéologiquex a pris des fonnes variables. 

Aux Etats-Unis, ce sont d'abord les performances des petites unités qui ont le plus souvent 

servi de faire-valoir au rôle stratégique joué par les petites structures dans le développement 

des doinaines de pointe coinine l'industrie électronique. L'expérience de la Silicon Valley, 

brandie coinine un étendard, syinbolise à elle seule à la fois I'idSe que "snttrli is hc.utrr!fid", 

inais aussi que les ".snzuII-scuiè indzt.v~~~ic,s" constituent un creuset d'innovation et d'adaptabilité 

aux conjonctures mouvantes. A ce titre, malgé la relative récession qu'accuse l'industrie 

informatique américaine, les P.M.E. du secteur ont pu consenfer leur vitalité, réussissant 

même à maintenir sur le sol national les activités les plus valorisantes (recherche 

développeinent), pour ne finalement laisser que les activités de montage aux firmes installées 

dans le sud-est asiatique'. Ensuite, dans le contexte éconoinique marqué par la crise de 

l'emploi, le redressement spectaculaire de la courbe de chômage reinarqué entre 1996 et 1997 

est mis sur le compte de la résistance du tissu densifié de petites structures'" qui ont démontré 

une flexibilité rGelle, tout en enregistrant d'importants gains de productivité". Mais encore, et 

surtout, c'est par l'important taus de création d'entreprises et leur caractère innovateur qu'on a 

expliqué la bonne tenue du marché de I'einploi américaini2. 

7 L'espression est de F Rlocli-Lainé (1963). 
R ,411 niveau des relations internationales; les premiers signes patents d'effondrement des systèmes politiques et 
économiques de l'Est niarquent le début de ce que certains philosophes de l'histoire n'ont pas hésité à qualifier de 
':fiil [le ItHi.sioiri~", "clc dc.rtiicr iiiomriii tlc Ir Jialcc~iyrrr" et sur lequel va se construire le "co~i.st~nsir.s cic 
I l irhii i~ioii". Selon A. Valette ( 1  998. p.23), "Ir r<fireticc ii 10 cupiirrle Jc>.s 1':lnt.s-l1iii.s tte porfe p~1.s sru .  lc-fi7if 

clir'~~lle ucci~c~tllc. 1e.s S I G ~ C S  dir 1~;.114.1 CI LIC 10 H L I I I ~ ~ I C  A~iotiili~7Ie, IIIU%>. ari.s.si . S I I ~  lu c o t r t i i ~ v ~ ~ c ~ >  C I I I ~ C  cc1.\. 

instilrrlioin r l  /es ciir1or.iii.s inrli'rictrit~es (goir\~ei.i~ci~~crlt L>I ( 'o I I ,~J.~.F C ; ~ L I / C I ? I L ' I I ~  dot)~i~iliC;s h Fo.slii~?potl)" pour 
imposer le dognie libéral. On se rappelle en effet que les aiinees 1980 ont coiilcidé avec les rec~gc~iionri~.~, ces 
politiques ecoiiomiques ultra-libérales qui coiiimenc;aient à se propager uri peu partout dans le iiionde 
iridustrialisé. C'est donc dans ce contexte particulier que des philosophes comme F. Fukuyania (1989, p.458) en. 
sont a de soutenir que : "cc Li qiiot troi1.s u.s.s~.vlo~~.v II(> .soi1 /)OS .sc~r~/cti~riiI ler.fii1 de /CI girct.r(>.fi.oidt> 011 L/'II I IL> ~ ? / I ( I S P  

~)crr/ictilit;r~~ (le 1 irl~~~G.s-g~~rt't.t~c. mcri.s lir.fi~r  CI^ 1'111.s1oirc cn rut11 qitc rellc : It. poiirr.fiircil CIC 1'~;1~0li~~iotr ~(IGoIogiqtic 

clr. I'Iiitriicrtii~L; et / ' i i i i i i~er:s~~li.s~rtiotr de ICI JL;mocr~z/ic l ihc~r~~lc  ~ c c i d ~ ~ t r / ~ ~ l e  C O ~ ~ I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ P ~ ~ ~ I I C I I L ~  clr gu~~ \~c~n i r t~~c~ i i t " .  
!) M. Huiiibei.1 (1966) fouriiii des eléiiieiits de coriipiélierision de cette stiategie de d6-localisatiori à patlir du 
concept de Système Industriel Moiidial. 
1 0  hleme si on a beaucoup ersoté (daris la presse kaiiçaise iiotanirnent) sur la portGe eseriiplaire de ce rnodele. 
" Meme si des analystes fiiiaiiciers font \.aloir l'atout décisif qu'a représente la morinaie américaine dans la 
stratégie fédérale. 
1 ? Selon S. Boutillier et LI. Uzuiiidis ( 1  993, p.??), "les t.tr/rel)r.i.\cs ~~ntpl(g*~itit  tiioilts de ciitcl .rirli7r~ic;.s o~rt  crft; 

eti~lz. / M Y  el 1991 cn~-it.oti 2.6 mtl/iott.s d'cr)iph)i.s ~w/.s, Jotll 1,; t?iilliotr pom le .sc~irl .sc~c/~~ur de.v .wrlvrccl.s ù 
1'1tlJll.~/r1r". 



Si l'on se place du point de vile des valeurs, la petite entreprise diinontre à son niveau 

l'actualité de " I ' u ~ ~ ~ e r ~ ~ ' u ~ i  drcult2". Cristallisant les notions d'autonomie, de responsabilité 

individuelle, de ù'L:.\~r ~ ~ ~ ( C L ' O I ~ Z J ) ~ W . ~ ~ ~ I C I ~ ~ ,  l'entreprise coinine toutes les notions liées à la 

réussite sportive, scientifique ou technique, concourt à l'expression de Itid6010gie qui anime la 

société ainéricaine. Dans une " ~ I C ~ ~ I C ' \ ~ I I I , ~  s~cIcI~ ' I ' ,  selon l'expression consacrée par D. Mc 

 ell land'', la figure entrepreneuriale constitue l'expression vivante.que l'ascenseur socialJ3 est 

toujours en état de inarche. De nombreux auteurs thuriféraires de cette idéologie rapportent, 

sur un ton épique. les parcours d'entrepreneurs1' partis de rien et qui se sont retrouvés 

quelques années plus tard à la tête de colossaux holdings ou inultinationales. 

Pour ce qui concerne plus speciflqueinent Je contexte français où cette culture de célébration 

des réussites individuelles n'existe pas au même degré, la conjoncture des années 1980 n'en a 

pas inoins coïncidé avec un recentrage idéologique et théorique. Les Français réputés pourtant 

"17~11u.v UIIIIW 1c.ur.v cnlrc~prwes", se montrent de plus en plus sensibles au discours dominant. 

En tout cas, les élites reconnaissent dans l'entreprise "lu source de /oll/es /les r~clzes.se.v, lu 

ce//ulr tk buse t/e lu .v«c.ré/~;~~ ; l'entreprise est un patrimoine collectif à sauvegarder1". Ce 

receiitrage idkologique, un rien nostalgique1', est conforté par de noinbreuses inesures 

. . . - - - - - . . .- - -- . - . . - . . . . . -. . . 

1 3 Cf. D. Mc I..elland (lQt.2) Llne importante littérature s'est développée au motif d'expliquer la mécanique des 
".VIICCC~S.S .v/~I-IP.v"; niais aussi polir administrer aussi la validité du modèle méritocratique. La littérature de P. 
Drucker est significative a cet ésard. L'auteur (crédité d'une large audience) ne nianque pas une occasion de 
rappeler le nonibre important de ces petites structures "prtirs Je ~ . ie t~"  qui sont finalelnent devenues des 
niultinationales très rentables. C'est la cas de A ~ L I C  Dot~c~Il'.s, mais aussi celui de deus autres marques faineuses 
qu'il iie cite pas dont le processus est assiinilable li celui de l'enseigne de restauration rapide et qu'on devine 
aisenieiit (il s'agit de Aikc avec P. Kiiiglit et de A.l~w.o.s(d/ avec B. Gates). La presse anglo-américaine ne tarit 
d'ailleurs pas d'eloges a l'endroit de ces Iieros des teinps modernes dont les prouesses technologiques et le sens 
conimercial sont célébres coniiiie autant de traits de genies. Les couvertures de ?ï~rtt?s ou de ~Vc~c:vii~c~.k.s soiit 
régulièrement corisacrees a ces i~'itrtr~.~:.s, ces génies des tenips niodernes qui, en partant souvent de rien ont 
aineiié des petites stnictures dans le sérail des compagnies niultinationales les plus profitables. Les 
hebdoniadaires français ne sont pas en reste. ils publient régulièrement des dossiers dans la même veine. 
14 Signalons à cet effet que le slogan de la marque de P. Kiiight, une des figures les plus mrirquaiites des ".st~ccr.s.s 

aorir .~" à I'ainéricaine . ".lrl.st do I I "  (vous pouvez le faire), est un parîàit résunié de cette idéologie de 
I'accoinpl issenieiit. 
1 ' Eiitretenant leur aura ii travers des conf2reiic.e~ fort courues. ces héros ne manquent jamais une occasion de se 
transfoinier eri chantres de cetie idéologie. 
I <> Paradosaleiiient, elle coincide en France avec l'espérience du pouvoir de la Gauche socialiste. 
17 II eyiste un désir de réactiver des dyiianiisiiies régionaux traditionnels. d'autant plus que les orgüriisatioiis 
traditioiinelles de l'activité éconotnique là où elles ont subsisté (c'est le cas en Italie avec le iiiodele de 
I'eritreprise Brambisilla qui se développe à partir de synergies familiales et locales) se sont niodemisees et 
dériiontreiit une étonnante fàculté d'adaptation face a la crise. 



législati\les'~ Il s'accoinpa~gne par ailleurs de l'inflation des discours vertueux sur I'entreprise 

médiatisés au tra\.ers de la multiplication d'émissions télédif'fusées et de titres de la presse 

magazine, inais aussi par le développement d'un courant de recherche animé par des 

éminences du rnanaçeinent. Ce foisonneinent assure l'objectif de faire découvrir "ces pu/roizs 

qui gug~~c.n/". ces entreprises qui innovent dans différents domaines, ce faisant, transforment 

la société. 11 in\,ite a aller à la rencontre de I'entreprise et des surprenantes socialités qu'elle 

abrite. 

Sur le continent africain, c'est le vent de la libéralisatiori qui tire l'entrepreneur de son statut 

poussiéreux. Confrontés à de sévères conditions économiques, les pays au sud du SaIlara sont 

astreints à plus d'orthodoxie libérale. Dans l'analyse en forme de bilan de l'action de 1'Etat 

post-colonial qu'itablissent les institutions financières internationales, i l  ressort que c'est 

I'Etat qui a représenté la principale entrave à la domestication des exigences de la modernité 

éconoinique'". En conséquence, il doit passer le relais a Lin secteur privé national appelé a 

Stre plus performant, et à tenir des rôles éconoiniques et politiques plus significatifs. Les 

progammes d'ajustement structurel qui fixent l'horizon indépassable des politiques 

économiques ont ainsi placé le diptyque entrepreneur-entreprise au centre des attentions et des 

pouvoirs en place et des spécialistes des questions de développement. Ces derniers ayant pour 

charge prir~cipale de scruter les inodalités de la pleine espression des deus tennes. Mais selon 

certains observateurs, les sociétés africaines se révèlent de inariière générale peu hospitalière 

au "h6r.o.s .s~huriipL;~érrrn". Les cultures par lesquelles elles fonctiorinent sont en effet 

contradictoires a\èc I'ethos de 1-entreprise capitaliste. Ainsi, inème lorsque l'entreprise a un 

soupçon de réalité, elle ne correspond pas à cette institution décrite par M. Weber ; c'est-a- 

dire une structure délimitée par des frontières organisationnelles et éthiques iilodernes. 

~. 

I X Dans cette optique, on peut mentionner : la loi hladelin en 1094 \.isant à la simplification des démarclies de 
création d'entreprise. l'instauration d'un régime fiscal allése ; la création de la société par action simplifiée devant 
préparer les entreprises à l'ouverture européenne. 
ID L'Etat post-colonial a aussi entravé I'i~~/~r~tolisn~io,r de la iiiodeinité sociale et politique : le droit au bien-être. 
le droit des indi\.idus a recherclier de meilleurs coriditioris matérielles, bref I'épanouisseinent des libertés 
deiiiocratiques. 



Nous avons voulu prendre part à ce débat en proposant de dépasser I'argument selon lequel il 

y a "vide eii/r~?~)ret~e~riuI", ainsi que celui défendant l'incompatibilité entre les valeurs 

africaines et celles du capitalisme inodeme'". Pour cela, nous avons commencé par nous 

demander pour quelles raisons certains auteurs ont été amenés à parler de "vide 

en/rci/7reneirriul" ou "tl'invisihili~L;" de certaines forines de manifestation de l'esprit 

d'entreprise alors que dans le inêine temps l'expérience renvoie I'iiuage d'un phénomène qui 

est au contraire bien implanté dans le ternps et dans l'espace ? Est-ce siinplement parce que 

l'on n'a pas voulu les voir ou alors parce que l'on n'a pas pu les voir ? Ensuite, nous avons 

voulu connaître l'articulation des faits par laquelle on est arrivé à soutei~ir I'iinperinéabilité des 

structures sociales et nlentales aux notions entrepreneuriales. Enfin, si le ".\,i~le 

er1/rc~?ru7èza.iuI'' en question ne correspond pas à I'iinage renvoyée par la pruxi.~, à quelles 

réalités concrètes correspond alors la cellule économique africaine ? 

Pour ne pas laisser filer la proie pour l'ombre, c'est-à-dire polir ne pas se cantonner à la 

discussion stérile de ce qui ressort finalement cornine des c%féts-117Corie.~, nous avons orienté 

notre travail de thèse dans la production d'une analyse sociologique sur les conditions 

d'existence et d'évolution de la petite unité de production, ainsi que les ressorts de la pratique 

entrepreneuriale. Nous avons voulu mettre sous les feux de la rainpe ces individus qui 

décident de se lancer dans l'a\~enture de la criation et de la direction d'entreprise, saisir les 

conduites et les jugements qu'ils adoptent dans le cadre de leur activité. Autrement dit, il s'est 

agi pour rious de remonter aux origines de l'activité, aux conditior~s qui fàvorisent la 

maturation du projet de création de même qu'aux stratégies par lesquelles les proinoteurs 

maintiennent ou dét.eloppent leur affaire. Pour ce faire, ce qu'il importe de savoir, c'est bien 

sûr les mécanismes historiques et politiques de segmentation de l'entrepreneuriat, inais aussi 

ce qui constitue son expression vitfante : par exenîple, les réponses que les promoteurs 

apportent aux diffzrentes contraintes qui pSsent sur eus et sur leur activité, mais aussi les 

inodes de inobilisation des différentes ressources dont ils peuvent disposer dans le cadre de 

leur exploitation. 

20 Cette derniere position se fonde sur la posture théorique selon laquelle, la modernité ne peut apparaître que 
dans des collectifs humains bâtis sur un type donne de  relations sociales . la société 

9 



Dans la première phase de notre recherche, nous nous soniines intéressé à l'importante 

littérature développée a l'endroit de la thématique de l'entreprendre2'. Ce travail a tout d'abord 

permis la construction théorique de notre ob-jet. C'est à partir des différents éclairages obtenus 

que nous a\ons procédé a l'élaboration d'une enquête de terrain. En l'état actuel des 

connaissances sur le thème, l'étude empirique nous a sernblé le moyen le plus approprié pour 

proposer une image affinée du phénomène entrepreneunal, pour constituer le point d'ancrage 

à une actualisation des points de vue qui existaient auparavant, si ce n'est pour en faire 

émerger de nouveaux. En conséquence, nous a\,ons entrepris un travail d'inkestigation dans la 

; sphère de la petite et inoyenne entreprise au Sénégal, dont les résultats constituent le corps de 
1 

ce texqe. 

Avant de faire état de nos rksultats, nous avons tout d'abord procédé à une présentation du 

cadre théorique de notre raisonnement (chapitre premier). Nous faisons observer que la 

thématique entrepreneuriale revient de loin sur l'agenda des chercheurs en sciences sociales. 

Escamotée, ininorée en éconoinie, c'est avec I'Ecole autrichienne qu'elle retrouve un statut 

théorique digne de ce nom. Pour ce qui concerne la sociologie, nous indiquons que son 

traitement représente une faible iinportance, en raisonnant en termes de \lolume 

biblioinétrique, dans le corpus des spéciali tés disciplinaires consacrées au travail, aux 

organisations ou aux entreprises. Pour des raisons liées a la structuration de ces champs, 

I'entrepreneuriat n'a pu etre abordé que d'une manière tangentielle. De fait, les tentatives de 

théorisation les plus significatives ont été effectuées à travers les théories de la inodemisation 

et de la stratification sociale. Le retour au preinier plan de la thématique entrepreneuriale a 

pris une tournure particulière dans les disciplines spécialisées dans les questions de 
c. 

dé\,eloppeinent, les études "ufrrc~~o~i.~~e.c" précisément. Nous a\ons tenu à proposer une 

s!.nthèse critique avant de situer notre déinarche par rapport aux diffkrents courants qui 

constituent ce cliaiiip analytique particulier. 

Dans le chapitre deuxième, nous exposons le dispositif de notre recherche. Nous donnons uns 

description générale du conteste économique et politique .de l'ajusteinent qui met les 

économies, les gouverneinents et les populations africaines à l'heure de la libéralisation. Nous 

y dkcri\.oris la tournure que la nou\~elle trajectoire du dé\,eloppeinent a prise au Sénégal, en 

I Dans ce teyte. nous enipioierons les s~ibstantifs r ~ i r r . ~ y > r ~ ~ r ~ t h . t . ,  . ~ / I I I L . ~ I ~ I I  c / ' c ~ I I I . c > J ) ~ I . \ L > ,  CI~~I.(~)I.~~IIPIII'I~TI colnnle 
des synoii! mes 



mettant en exergue certains de ses effets sur le déroulement de l'activité économique, inais 

aussi sur le devenir du corps social. Si la "cr.r.\e" n'a pas produit une ré\folution sociale, elle 

n'en a pas moins instauré un climat de contradictions et de tensions accrues qui rendent 

probléinatique la référence et le recours systématiques aux solidarités traditionnelles. C'est du 

reste dails cet espace d'autoiioinie relative que situe notre logique déinonstratii~e. Celle-ci 

consiste à dire que les collectifs d'appartenance n'ont pas I'einprise décisive sur les démarches 

d'entrepreneur et partant, sur les conditions d'é\ olution de la petite structure qu'on leur prite 

habituellement. L'entreprise est un espace d'autonomie individuelle ou les décisions et les 

attitudes sont inoins tributaires de I'iinpératif solidaire que des stratégies indiifiduelles et des 

contraintes techniques. Les raisons qui inclinent a cette position sont d'ordre einpirique : la 

faible influence et la faible participation des collectifs dans la trajectoire vers I'entreprise. 

C'est la notion d'/iah~/trs socrcll que nous avons privilégiée pour rendre compte de cette 

dynamique diffuse. 

Ensuite, dans le chapitre troisieine par lequel cominence l'exposé des résultats de nos 

investigations, nous recoinposons, à partir de traits relatifs à la situation des unités, le milieu 

de la petite entreprise en montrant ses multiples formes d'insertion dans la dynainique 

urbaine, mais aussi les situations variées auxquelles correspondent les structures de 

production. Cela nous permet de justifier c>x-PO.(/ notre option de raisonner en tennes de 

sphère de la petite entreprise plutôt qu'en termes d'informel, de secteur non-structuré ou 

d'activités non-enregistrées. 

C'est dans le chapitre quatrième que nous traitons spéciilquement l'objet propre de notre 

déinarche : la iiiise sur pied d'une théorie explicative du cheinineinent \.ers l'entreprise. Après 

avoir évoqué certaines caractéristiques socio-dkmographiques globales de la population 

enquctée, nous mettons en perspective quelques itinéraires typiques qui ont abouti a 

I'entreprise. C'est a partir de ces éléments biographiques que nous esquissons les contours du 

système concret de la démarche d'entrepreneur. Celiii-ci consiste a dire qu'avant d'être un 

cadre d'autonoinie et de \.alorisation personnelle, I'entreprise est un investissement qui ne 

s-effectue pas contre les structures de relations sociales. La dynainique de l'action 

entrepreneuriale construit et révèle l'état à un moment donné des structures familiales et 

sociales ; des structures qui, parce qu'elles sont aussi intériorisées par la socialisation, 



1 définissent des acteurs mettant en oeuvre des stratégies con~g-uentes dans l'espace où elles 

opérent. C'est par rapport à ces deus dimensions que la théorie de P. Bourdieu construite 

autour du concept de stratégie objective délimite le paradigne d'une économie des pratiques 

dans lequel espaces de jeu (formes et nature des enjeus) et rapports des agents à ces intérêts 

deviennent intelligibles et prennent sens. 

Dans le dernier chapitre, nous procédons à la description des conditions d'existence et 

d'évolution de la petite structure ainsi que de la pratique concrète de direction d'entreprise. 

Nous faisons ainsi ressortir I'iinportance qu'a revStue la question du financement dans la phase 

de démarrage et par la suite, dans la marche de l'unité. Nous évoquons le rapport difficile que 

les petits promoteurs entretiennent avec les organismes de financement existant, les situations 

induites au niveau de l'activité d'une part et les démarches que les patrons privilSgient en 

conséquence. Nous abordons ensuite les différents aspects de la pratique professionnelle dans 

la petite entreprise de production. Nous inettons en lumière non seulement les logiques 

inanagériales, mais aussi les stratégies par lesquelles les promoteurs "gi.èrc~zr" les aléas de 

l'environnement technique (les relations de concurrence, la pratique de l'innovation à partir de 

possibilités financières et technologiques restreintes). 11 ressort de ces développements que les 

entrepreneurs recherchent des ancrages techniques2' au mieus de leurs intérêts de producteurs 

plus qu'ils ne se résignent aux entraves nombreuses qui se dressent sur leur chemin. Nous 

donnons à voir de quelle(s) inanière(s) les individus recherchent des ancrages plus ou moins 

performants pour maintenir leur activité, de sorte à décrire un ell2os de l'entreprise 

éminemment moderne. 

1 Ces éléments nous amènent à la conclusion selon laquelle, la déniarche entrepreneiiriale, les 
l , performances cori~ins les contre-performances du reste, ne peuvent continuer plus longuement 

1 à Cire délayées dans les eaux du corninunautarisine. Par les différentes implications de leur 
I 
i acthrité (l'élargissement des formes de la division du trakail, l'élargissement de leurs horizons 
1 

1 culturels), les entrepreneurs représentent, peut-Ctre plus que toute autre catégorie sociale, les 
I 

i figures que prend la modernisation dans les contestes africains coriteinporains. 
\ 

-- 

2' Si on entend par techniqiie . les rapports sociaiis que les hommes tissent entre eux et les rapports qu'ils tissent 
entre eus et la matière de nianière a arriver à modifier et à faire fonctionner leur environneinent Cf hl .  Ciodelier 
( 1984) ou encore J. Perrin (1988) sur la production sociale des techniques. 



CHAPITRE PRERIIER : PROLEGORIEKES A L'ETLIDE DE 
L'ENTREPREKDRE 

Dans le cadre de la recherche que nous avons engagée, on se propose d'élaborer une grille de 

lecture de l'activité entrepreneuriale au Sénégal. Un tel exercice consiste à appliquer des 

abstractions sur des réalités de manière a produire des sigifications et ainsi pouvoir prétendre 

les expliquer. Nous cherchons à étendre des catégories théoriques générales, des moddes 

culturels dominants et largement validés par ailleurs dans un contexte socioculturel spkcifique 

doi3"né de celui de leur édification. Par conséquent, i l  corntnande de notre part une analyse 

bàtie selon deus perspectives. D'un côtk, l'on doit tenir coinpte des présupposés a la base des 

notions de référence et de leur évolution. Par ailleurs, l'on doit s'intéresser aux conditions de 

, de leur adaptation dans les contestes éloignés de celui de leur élaboration 

initiale. Cela revient a rendre compte du statut théorique de l'objet et de la difficulté a 

l'aborder dans le cadre du débat institué dans les disciplines sociales, autreiiient dit, à rendre 

coinpte du concert des vois souvent discordantes s'élevant dans le débat sur l'entreprendre 

africain et par rapport auxquelles nous cherchons a nous déniarquer. 

1 - L'ENTREPRENDRE COhIME OBJET THEORIQUE 

En inêine temps qu'on parle un peu partout du retour du paradigme de l'entrepreneur, un 

paradigme dans lequel celui-ci recouvre des attributs de figure prométhéenne, on né peut 

manquer de faire remarquer l'absence d'une théorie gknérale de l'entrepreneur, une situation 

que la sociologie partage dans une certaine mesure a\.ec les sciences économiqiies. 

1-1. L4 RECOA\IPOSiTIO~\r DE LA FU,VCTIO:Y D 'E,YTREYRiSI';' D.4 ,YS LES 
SCIEA'CES ECO/YOA411 QUES 

En considérant les grands paradigmes de la théorie ~conoinie". i l  est loisible de remarquer 

que l'évocation de l'entrepreneur n'a pas toujours constitué un égal intérgt dans les discours 

23 Nous mentionnons I'economie poiir la simple raison qu'étant donné que l'objet fondamental de l'économie est 
d'étudier l'accommodation de biens rares a des besoins illimités; autrement dit d'étudier la production, la 
répartition et la consoiiimation de bieiis. de capitaux et de connaissances. l'entreprise (qui se définit comme le 
cadre physique où des facteurs - des homiiles. des capitaux. des savoirs et des savoir-faire - sont combinés en 
vue d'offrir des utilités sur le marche) est une catégorie qui tombe sous le coup de ses analyses. Ainsi, elle lui 
consacre des théories destinées saisir le déroulernent de ce procès qiii est alors déconip«sé en differentes 





d'entreprendre dans une éconoinie politique globale. Le systèine éconoinique moderne pour 

évoluer, repose sur une dynamique dialectique qui se manifeste à travers le processus de 

"L/~S~I'UC~IOI~-CI'C~U~~'IC~J''. C'est-à-dire que la civilisation du capi talisine donne lieu à des 

réorganisations continues des rôles et des hiérarchies économiques. Cette dynamique est 

aniinée par la régularité des innovations entrepreneuriales, qui représentent au point de vile de 

certains auteurs "zut f i ~ i e u r  tle vie ou de mor.t"'? En controlant un facteur assurant à la fois la 

pérennité et la vitalité du systèine, l'entrepreneur devient un éléinent stratégique dans 

l'évolution historique de la civilisation occidentale. Nous verrons que cette conceptualisation 

schuinpétérienne a beaucoup à voir avec les théories de la inodernisation et du changement 

social qui acc~ieillent l'approche sociologique du phénomène entrepreneurial. 

L'analyse schuinpétérienne, par les résonances sociales qu'elle pointe, recueille de nos jours - --- - - -  - 

un vif succès auprès de tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneut-. Ce qui peut paraître 

surprenant quand on sait que dans I'enchaîneinent des gands paradigmes de l'économie, le 

rapport du couple entreprise - entrepreneur avec son iiiilieu a été régulièrement oblitéré, la 

portée sociale de l'action de I'entrepreneur escamotke. En effet, pour dire la fonction 

d'entreprise, la théorie standard a d'abord établi une synonyinie parfaite entre les deux notions, 

attribuant des traits anthropoinorphiques à la firme. Dans un second teinps, raisonnant à partir 

du postulat de la rationalité substantielle, elle a éludé toute réference sociale. 

L'intérêt accordé aux diinensions socioculturelles de l'entreprise est par conséquent assez 

/récentz7. II procède d'un enseinble d1t\énements, dont I'affinnation de théories éconoiniques - i 
I relati\ristes. Reconnaissant I'ktroitesse des cadres disciplinaires traditionnels2' et la pertinence 
1 

des autres types d'éclairages qu'apporlent des disciplines \,oisines de l'éconoinie : la 

psychologie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, elles réfutent les inodèles rationnels qui 

% 

jalonnent l'histoire des théories économiques. 

2u J. P. Deboiirse (1970) donne une illiistration coii\~aincante du caractère vital de I'iniio~ation dans les firmes 
industrielles. 
2 7 Disant cela nous ne voulons pas ignorer les travaus fondateurs de hl.  Weber, M .  Somban ou T Veblen Nous 
voulons siniplenieiit dire des travaux dont la publicité dépasse le cadre des cénacles de spécialistes. 
'"f T. Kuhri, 1970. 



1-1.2. L 'EIL'~'REPRE.YEELX CHEZ LES -4 C'TEC'RS CZ4SSIQL-ES 

En effet, dis la découverte du cycle éconoinique chez les ~h~s ioc r a t e s~ '  (au XVlIéine siècle), 

c'est le principe de rationalité qui est attaché essentielleinent à la conduite des agents. Chez 

Quesnay déjà, l'objectif de tout individu consiste a "oh~erzir IL( p1tr.s gra17~Je uzrgn~e~z/u/zoiz 

po.ss Ihle de lu jours.~ui~ce pur Il ,  plz(.s ~ ~ L I I T L / C  ~ / I I I Z I I ? Z I / I O ~ Z  p v ~ . ~  ~ h l e  de dè'pen.~e"i". Ce principe 

simple de calcul airantages-coûts, est par la suite repris par les auteurs classiques et reformule 

dans une théorie de l'intérêt personnel. 11 s'ensuit que les relations sociales sont régies par 

I'intéret inutuel que chaque individu accorde au sen-ice que lui apporte un concitoyen. A 

partir de ce principe, A. Smith considère que le service que le boulanger rend ne s'explique 

pas par une quelconque bienveillance, mais bien par la recherche d'un avantage. 

Articulée a une vision sociologique de la société agaire structurée en trois classes, cette 

proposition constitue le substrat théorique à partir duquel J. B. Say établit la fonction 

d'entrepreneur. En effet parmi les trois catégories d'agents économiques qui animent l'activité, 

les auteurs classiques isolent la regroupant les détenteurs de capitaux et les 

propriétaires terriens. Ces agents se distinguent en tant qu'ils emploient des tra\.ailleurs, leur 

procurent des moyens de production et leur versent subséqueinment des moyens de subvenir à 

leur entretien. Pour J. B. Say, ces agents particuliers qui rassemblent et coinbinent des 

facteurs de production gràce à un pou\-oir de décision et contrôle découlant de la possession 

sont des entrepreneurs. L'entrepreneur est celui "qui.j~lgë c/c.$ ht~.voi~z.s el .szrr?ozr/ ~1c.s 171o~rn.s ; 

D'autres auteurs classiques ont produit des d6finitions proches de celle de .I. B. Sa!., en 

mettant l'accent cependant sur tel ou tel aspect qui leur a paru essentiel. Ainsi R. Cantillon 

( 1730) définit le chef éconoinique comine celui qui s'engage dans des actions dont l'issue est 

Cf. H. Denis, 1960 ; cf. J .  .A. Scliunipeter , 1972, p.57. 
30 Cette forniulation est révolutionnaire si on tient conipte du niepris a\.ec lequel la chrérnatistique a été abordé 
dans le niou\-eiiient des idées iiiorales et religieuses, dans I'.AiitiqiiitC et au 5.lo~.en-.4;e 
3 1 J .  B. Say ( I W O ) ,  cite par P. Beraiid et J .  L Perraiilt, 1993. p 23 



incertaine. Renouant avec la définition en cours au XVIIéme siècle" qui dés i~ge  la personne 

supportant les risques de profit ou de perte dans un contrat à pris fixe avec les pouvoirs 

publics3'. L'entrepreneur qui se distingue ici du capitaliste, est celui dont le rôle est de 

supporter le risque de son aventure, un risque constitué par le fait que le résultat de son 

activité est aléatoire, hasardeux. A. Smith pour sa part établit un départ entre le capitaliste et 

I'entrepreneur. En tant qri'/iomo-oc~cotio~~~~cz~.s, I'entrepreneur agence des moyens rares pour 

rCaliser un profit. Le profit étant entendu comme la réinunératioii du capital a\faiîcé. Là où son 

approche diverge de celles de J. B. Say ou de R. Cantillon, c'est qu'il ne distingue pas de 

menace sur le retour des in\~estisseilients. L'incertitude est goininée, rectifiée par les 

inécanismes d'ajiistemerit automatiques du inarché, par lés vertus de la A4u1n ~tri,l.\rhl'. 

Des contributions de l'école des classiques sur la fonction d'entreprendre, deus éléinents 

constituent un intérSt pour notre démarche. L'entrepreneur se définit coinine celui qui prend 

des risques (excepté chez A. Sinith), mais qui reqoit en retour un gain. Peu importe que ce 

gain soit expliqué par le capital a\ancé ou par l'incertitude des résultats de l'opération qu'il 

endosse. Ensuite, l'entreprise s'apparente à un processus fondamentalement individuel. J .  B. 

Say qui fixe la fonction de l'entrepreneur coinme celle dé  de rassembler les facteurs 

de production. souligne dans le inême sillage que "lu crCil1iot7 d ' l ~ i  prodz4il L I Z I C I ~ ~ I I ( / U L ~  es/ 

zn2e pcn.sc;e zrtricluc. oil L ~ C  I ~ I Z ~ / / ~ I Z I L / C  L/L' t ~ t o ) ~ ~ t ~ . v  C O I I C ~ Z ~ ~ C I Z I  ù Z I ~ Z C  sez4lc ji17. .421.s.si i,i~*tz~-elle en 

gc;nbr.c~l ihlu inte) .vc,ulc) refe, cc,llc~ (le I'c~i7trcy~rë~i~riI"'. Ecrivant cela, il consacre le caractère 

solitaire de l'action entrepreneuriale. 

Si on considkre la contribution des auteurs classiques d'un point de vue sociologique, on peut 

émettre un certain noinbre de  remarques. La théorie classique a certes procuré iine explication 

des rriotivations de l'acte d'entreprendre en posant un principe indepassable : la rationalité de 

l'agent. Le principe selon lequel le circuit iconoiriique est composé d'individus mus par le 

désir de gaiil et qui trou\.ent un intéret n~utuel à coop-irer. constitue la base de la cohesion 

sociale. Cependant. on ne distingue pas un regard critique sur le deicenir social : c'est à la 

théorie du Droit naturel que l'on recourt pour expliquer les dotations initiales inégales. 

." Cf R.  D. Hisricli ct hl P Pctcrs, 1989 

.3 3 L'histoire des srandes décoiivei-tes indique d e  iiianiere prttcise ce!le répartiti011 des r6les eiitre les na\rigateurs 
et a\.eiituriers d'une part. les cours royales europeeiiries d'autre part 0 1 1  sait qiie les voyages de C Colomb furent 
stoppes net à cause de la disparition d'Isabelle la Catliolique, soi1 principal soutier] financier. 





Dans cette perspective, la dimension subjective de l'acte éconoinique est définitivement 

évacuée. Le rôle de I'entrepreneur ébauché par les classiques est anéanti par le truchement du 

système des pris. Les relations sociales s'expriment désormais sous la forme désincarnée d'un 

système des pris où les volontés singulières ne se démarquent pas''. Ensuite, dans la mesure 

où tous les individus coopèrent au système, les conduites tendent vers I'uniforinisation, 

démontrant une foniie de solidarité mécanique. En plaçant l'agent sous l'emprise de la 

rationalité absolue, l'école néoclassique opère une coupure épistémologique radicale. Les 

empreintes sociales de l'entreprendre sont gommées à traLrers ce principe éponyme d'agent et à 

travers le caractère anonyme du système des pris. C'est à une philosophie détournée du 

inonde qu'on a affaire". 

1-1. R L E  C'OL~R-1N7'111 T I)E L . ~ N A I -  ILSE 1)E.S PROCESSUS I)U M-1 RCHE 

C'est à partir de ce point faible que s'établit "l'~rnulj~.v~." dite "t1e.vpr.occ.ss1r.v tlu ~nurcltP". Selon 

les auteurs de I'Ecole autrichienne, le marché n'est pas un lieu de neutralité objective, encore 

moins une forme désincarnée des relations sociales. Au contraire, i l  se forme par un processus 

de corniilunication d'inforinations. La position et les décisions des agents qu'il réunit, 

dépendent de leur position vis-à-vis de cette infoniîation et des moyens dont ils disposent 

pour les ac.quérir ou les cominuniquer. Le calcul Sconomique ne repose pas dès lors 

esclusi\~einerit sur une rationalité absolue, nîais bien sur la détention d'informations 

particulières. Le inarché accueille des proc.essus divers qui témoignent des démarches de 

recherche des infonnations. L'activité entrepreneuriale se singularise du fait qu'elle consiste 

précisément à découvrir la plus grande part possible de ces infonnations non disponibles pour 

les autres agents. Du fait de leur rareté, elles représentent autant d'opportunités de profit que 

I'entrepreneur peut saisir. 

questions relati\.es à la répartition des ressources ou a l'origine des profits et salaires sont à placer dans le cadre 
d'un rapport de forces entre des iiitérèts antagonistes 
.3 5 .Au iioin de la référence a Lin principe de I'individualisnie niethodologique selon lequel la réalité esprimée par 
la somme des parties est différente de celles esprimées par chaque partie. 
:?6 Selon H. Hahn, figure centrale du Cercle de Vienne citée par J. A. Schumpeter (1983), la démarche 
écononiique repose sur iine philosopliie détournée du nionde, où I'on se méfie des sens, où I'on tient le monde 
sensible pour illusion et niensonge, où I'on clierche au delà des sens et des sentiments, d'liypothétiq~ies vérités. 
Elle se fise coiniiie \.ocatiori de reti-ou\-er l'être Leritable derrière le inonde des apparence. .Ainsi la scieiice 
écorioniique se  trou\.erait dans la situation paradoxale où une boiine partie de son objet se situe en dehors d'elle, 
car i l  s'agit de découvrir les déterniiiiants Iiistori<lues, sociologiyiies et psychologiques des agents. 



Selon 1 .  Kirzner, l'entrepreneur se définit comme celui qui amve à évaluer le profit procuré 

par la situation d'ignorance, d'éloigement entre les acheteurs et les vendeurs. L'entrepreneur 

est celui qui sait démontrer des capacités d'analyse et d'anticipations des é\~olutions ; celui qui, 

par sa vigilance (uIer(/~e.v.v) aux résultats produits par la rencontre des deinandes particulières 

et aux variations qui se produisent dans le goût des consoinmateurs ou dans les possibilites 

techniques, pennet de "repou.v.rer ce hroz/ill~~r~/ J ' I~I~~~LIIIC 'C ~~llliuelle", de rectifier à son profit 

les imperfections du systkine. Disant cela, i l  reconnaît deus types d'entrepreneur : le tiers 

étranger au cadre de l'échange niais qui assure la coordination des deinandes et des offres ; et 

celui qui prend part effecti\rernent au inarché et qui inanifeste sa vigilance sur les 

inodifications des possibilités d'achat ou de vente. Dans cette présentation, le profit 

entrepreneurial est la rémunération de la vigilance, la inesure de la capacité de l'agent à 

localiser des opportunités et à les exploiter. 

De manière &ire, nos auteurs récusent premiérement la notion, priinordiale chez les 

néoclassiques, du calcul économique rationnel autonome et deuxikinement la réduction de la 

motivation de I'entrepreneur au simple princ.ipe de la satisfaction personnelle. Deus principes 

qui invitent à penser l'action économique comme une routine. En effet en nous rendant à I'idée 

de l'évolution sélecti\re de I1acti\.ité humaine en général, de l'activité économique en 

particulier, on peut considérer que la fonction d'entreprise perd sa nature insulaire. On a la 

demonstration théorique que la conduite huinaine déborde plus souvent qu'on \.eut bien le 

croire. le cadre des coutuines, des lois et des institutions destinées à l'encadrer : et qu'ensuite, 

les volontés individuelles s'affirniant et se transfonnant au contact d'autres individualités 

donnent lieu ii des interprétations et à des créations. Cette imprévisibilité est un des ressorts de 

la dgiiainique sociale dans l'étendue de ses diff-érentes sphères. 

Nous en sommes donc à I'idée selon laquelle, i l  existe des coinportements spontanés et 

convergents de certains agents qui. par ce fait, n'intègrent pas le cadre de la rationalité 

substantielle. Cette idie a été présente, du reste, dans bien des approches antérieures. inais elle 

a souvent étC escainotée. Ph. Béraud et S. L. ~errault" soulignent que les notions d'incertitude 

et d'iinprévisibilité des éléinents de décision de l'entrepreneur ont été reconnues et intégées 

par de nombreux auteurs qui ont estimé. à l'instar de J .  M.  Ke~nes, qu'à "purlcr frtn~t., on tl01f 

- - 

'7 Cf Ph. Béraud et I L Perrault, 1994. p. 38. 



uvozrer que pour es/i~îzër ~11-y U I Z . ~  OLI C ~ I Z ~  U I I S  Ù I ' u T ~ ~ ~ ~ c c  Ic ~ C I ? L ~ O I I I ~ I Z /  d'u17 ~ I ~ e i ~ z i i ~  dc.f&r 02i 

d'tm inm~euhle L ~ U I I . ~  ILI ( 'if)'  le I,017dr~.v. les ~lom12c.v doiz/ on ~lis/?ose se rCd~risen/ Ù hien peu 

de  chose.^, pu~;jOi.v N ~ I C J I I " ,  O U  encore en est iinant qu'à "i7ouloir , ji,izder de.v prohuh i1irk.v 

~1~ i / l zn?2 / i q z r~ .~z~ '17 /  &:(L/o.Y S I I ~  7417 Glu/ ~/'igiî~ru~?ce, 011 uhou/it Ù L?C.Y t~h~tli'~iil&.v''. 

Dans ces difirentes théories de l'action éconoinique, l'agent est confiné à un rôle passif dans 

l'agencement de l'information, contrai reinent à la position de l'agent selon les tenants du 

courant des processus du inarché, ou plus récemment des économistes se fondant sur la 

théorie des organisation ou I'éconoinie des conventions. L'originalité des points de vue des 

auteurs autrichiens réside dans l'idée que I'entrepreneur est un individu dont l'activité 

s'enracine dans un conteste qui lui donne sens. En s'appuyant sur les travaux de L. Von Mises 

et de F. Hayek, ces auteurs réintroduisent une subjectivité dans la démarche de I'entrepreneur. 

Dans le mêine temps, ils ouvrent la question du sens dans la théorie économique. Le rapport 

de l'entrepreneur à son environnement se confond à une conversation dans laquelle, c'est la 

culture qui en procure les principaux éléinents str~cturants'~ 

En reconnaissant les résonances sociales et culturelles de la conduite économique, 1'Ecole 

autrichienne a refermé la coupure épistémologique opérée par les néoclassiques. Elle a par 

ailleurs contribué à la recoinposition de la fonction d'entreprise, en faisant reconnaitre 

notaminent que l'analyse de l'activité dépasse le cadre théorique traditionnel de I'éconoinie 

pour tàire appel à une pluralité de points de vue notaininent ceux développés par les 

disciplines dont la culture est partie intégrante de leur objet. Etant donné que l'analyse de 

l'entreprise consiste a découvrir les déterminants historiques, sociologiques et psychologiques 

de l'activité entrepreneuriale, une bonne partie de la recherche pertinente se situe dSsorniais 

hors du chainp d'analytique iininédiat de I'éconoinie. 

38 C'est le langage qiii est appelé à la dcnionstratioii de cette propositiori. Le langage est le principal nioycii par 
Irqiiel l'individu s'esprinie et interprète le nioride. Or. il est le fruit d'lin processiis d'appreritissage social. En 
conséqiieiit la rationalité n'apparaît pas es riiliilo. Parce que In rationalité s'exprime au moyen di1 laiiçaçe, elle 
partage logiquement le caractère du nioyeii par lequel elle est erpriiiiee. 



1-2. L 'AML YSE DE LA FONCTION DrEIVTREPRISE N'EST P,4S INTEGREE D,41W 
LE CORPUS DES SOCIOLOGIES '4 YANT POLJR OBJET L 'EhhTREPRISE 

Cependant, il est à considérer que le retrait de primauté invitant aus éclairages des sciences de 

la culture n'a pas produit le résultat escompté pour ce qui concerne du moins la sociologie. 

Nous pretant au même travail de compulsion de la tradition de notre discipline, nous nous 

sommes intéressé notamment à l'importante littérature consacrée à l'entreprisew. A l'issue de 

cette déinarche, force est de constater qu'en fait de théorie sociologique de I'entrepreneur, il 

n'en existe nulle part sous une forme unifiée et distincte dans ce corpus. La fonction 

d'entreprise ne constitue pas un champ analytique bien différencié, tout coinme elle n'est pas 

représentée dans les domaines spécialisés de la discipline où on la rangerait de manière 

spontanée. Intépé à des probléinatiques globales, son traitement est au contraire éclaté dans 

les théories du changement social et de la inodemisation, voire l'analyse des catégories 

professionnelles. Ainsi donc, malgré la rhétorique sur I'entreprise comme "repére 

nzstztrrtionlzel central", force est de reconnaître qu'il n'existe pas une théorie sociologique 

proposant une théorie fine du comportement de I'entrepreneur. L'entrepreneur loué et consacré 

reste un mystère quant à ses inobiles, à ses pratiques et quant à son rapport à son 

environnement. L'entreprise est-elle catégorie pertinente en sociologie ? Sinon, quelles sont 

les conditions qui ont justifié ce non-statut4' ? . 

Selon de nombreux auteurs parmi lesquels on trouve les auteurs du manikste pour une 

sociologie de I'entreprise, la raison principale réside dans l'absence d'évocation de l'entreprise 

comme objet spicifique dans les travaux fondateurs de la sociologie du travail en France, "trn 

pezr conznre sr, s'rnt&re.c.scrn~ ù 1 'cit.sergnenzei~~, on n2gIrgeorr l'rn.s/rtzrtion qzrr en u lu churge, ù 

savorr l'école" souligne A. ~orzeis".  Dans l'optique dominante de ce courant, le parti-pris a 

été de considérer I'entreprise non pas comme un objet construit, mais comine un simple 

- - 
1') Nous enfermons dans cette dénomination les trois spécialités disciplinaires que sont la sociologie du travail, la 
sociologie des organisations et la sociologie de I'entreprise qui font assaut de primauté pour revendiquer les 
éclaira_«es les plus actualisés et donc les plus adéquats des phénomènes résultant du procès du travail. 
Jii 

Disant cela. nous reprenons tel quel le thème du colloque de Lille organisé par le Proyamme 
Interdisciplinaire de Recherche sur Travail, Technologie, Emploi et Mode de vie (P.I.R.T.T.E.M), qui en 
constituant un forum élargi pour le débat entamé dans le numéro spécial de la rewe Sociologie du travail - 
311986 intitulé "retour sur l'entreprise"-, érige le topique entrepreneurial en objet analytique distinct, en une 
sociologie de I'entreprise. 
41 Cf. A. Borzeix, 1986. 



théâtre des processus sociaux se manifestant à l'occasion du procés de travail. L'entreprise n'a 

pas fait l'objet d'une dé-construction préalable. si ce n'est en tant que lieu ou se cristallisent les 

antagonismes de classes et en tant que théàtre de leur confrontation, c'est-à-dire 

essentiellement coinme le cadre de l'exploitation et de I'aliknation des tra\.ailleurs. Etant 

donné leur orientation idéologique, les travaux précurseurs de la sociologie du travail se sont 

d'einblée focalisés sur la critique des institutions du capitalismeJ2au profit d'un huinanisine au 

t r a \ . a i~~~ ,  en rompant notaminent avec le taylorisine. L'étude du travail, des conilits qui en 

résultent, de la négociation, ont représenté un enjeu qui dépassait de loin l'analyse iininédiate 

du travail et de son organisation ou l'auto-production signifiante. Dans cette situation de 

prévalence d'une idéologie huinanisteJ4, la cellule de production a été I'ol7jet d'une sorte de 

naturalisation. La production scientifique a accordé la primauté à l'étude de phénoinenes de 

surface cornme l'organisation technique du travail, les coiiditions de vie des tra\.ailleurs, la 

qualification, la culture ouvrière, plus qu'à la construction de I'entreprise comme objet. 

La seconde raison dans l'histoire de la discipline qui explique l'escamotage de l'entreprise 

coinme objet d'étude tient à l'émergence d'une sociologie des organisations et son orientation 

pratique. Elle s'affinne en dehors de la sociologie du travail, avec l'abandon de l'accent 

précédemment mis sur le trafrail om~rier, tout en rejetant le inodele organisationnel taylorien. 

En reconnaissant I'entreprise comine ".y~.v/énre d'uclio~z C~IICI '~I",  ce courant de recherches 

consacre la contingence des inodéles organisateurs, introduit la notion d'incertitude. 

L'autonoinie et la rationalité d'acteur contribuent à l'élaboration et a la mise en oeuvre, a 

travers les jeux de pou\,oirs et de stratégies d'acteurs, de construits organisationnels qui 

n'obéissent pas à une rationalité unique. Mais il s'avère qu'au delà de la spkcificité de ses 

propositions sur l'analyse des processus de négociation, de stratégie et de mobilisation, la 

sociologie des organisations ne renou\.elle pas fondamentaleinent la perspectil-e et continue 

de considérer I'entreprise coinme le terrain de ces proc.essus et en tant que tel, seulement 

cornine un terrain d'obser\,ation 

42 Seloii J.-M. Chapoulie cité par P. Beniour (1995), "/'or~i~~~~r~tiiOrr (/CS 1.~~11er~~Iie.s (1et1t.s 1 /11  rr~i/ict~ ip.\t 
JCpcric/~ulrc L/I( colt[e.~te . s o ~ i « - p ~ / i t i ~ ~ t ~ t ~  tT[ L / L > I C > I . I ~ I ~ ~ / ~ C    ILI^ / / I I  ~II . \ .CIIII>IC J ~ / ~ . I I I ~ I ~ I . s  ~foil~/c~r~lrr~itrlcn~olt 
hC/l;rogè!rr>.s /.../, dotlf / C S  rel~r~io!r.s nn//ucllcs .sorrt hi.~loriyr/rnrcrrl co~rrir~gctttes. Pttr t ~ . r e r r ~ ~ ~ / ~ ~ ,  /a /~.entil;rt) 
,<rii/~Cr.rr/io/t dc cher~~1icrrr:v c.11 Frtvrcc qr3.s Itr ,Y~~C~OIIL/L'  ( ; I I ~ I T P  ti~oricli~lle t7 < > I I  rlrte r ~ l i ~ i i o ~ t  C O I I I ~ / ~ . Y C  ù kt CICISSC 
oui,rii'rc. cn ~ i t ë r ~ ~ r  tcn1p.s ~ U ~ I I I L '  ur~ilr~tli~ pkt~ilr~~ (jl ' tr?~hi~~nlc~r~~~ I ' P ~ ~ c I I ~ c I  dc' /O .so~ioIogi~ t7t~ti~ri~.ct111~." 
4.1 Cf G. Friedmann. 1962. 
44 

Voire rriarsiste . cf a ce titre les accents quasi lyriques de G. Friedriiariii lorsqu'il parle de I'aliénation cfe 
l'tioiiirne au tra\-ail. 



Maintenant le récent inouveinent de réhabilitation de l'image de l'entreprise dans la société a 

affecté la sociologie d'une manière spécifique, au point de susciter un débat se résumant à la 

nécessité de changer le paradigme qui a jusque là servi à dire et à étudier I'entreprise. C'est un 

article de R. Sainsaulieu et D. ~egres t in"~ qui jette les premiers termes du débat. Selon les 

auteurs, la sociologie du travail est arrivée à la nécessité de répercuter dans son analyse le 

rapprochement de I'entreprise et de la société. L'entreprise ne représente plus un système 

productif coupé du systèine social global ; au contraire elle s'affirme comine une institution 

sociale à part entière, une machine identitaire, "rm lieu .vuff;.vur?tntet7/ . . uu/onon?e j7oz1r 

117flzlericc.r le .vj:s/fnte sociul glohul". Elle démontre sa "cc~pcrcilc; Ù d!fJiil.ver t l ~ s  ~-i.gles, nwis 

uu.r.vi .vu propett.rion ù pro~lr/irc. des iwlclilr.v, tle.s nlodtles e/ des .s~:vfénte.s de reprkscrtru/iolw" 

et tend à s'iinposer comme "r-~i/~2'rc. i t ~ ~ f ~ i r ~ i i o ~ ~ t ~ e l  ~'c.ti/ru/" des sociétés contemporaines, au 

i-i~êrne titre que n'importe quelle institution traditionnelle considérée (l'école, la famille). En 

conséquence, concluent les auteurs, on doit s'orienter "\pcr:s zrrîe .vociologic de I'etiirepri.vc.", 

iine sociologie qui en ayant I'entreprise comine objet en soi, intégrerait la nature et l'évolution 

de ce lien social dans son rapport à la société et tout coinme sa contribution, aux 

transformations intervenant dans celle-ci4". 

Bien sûr ce débat qiii agite le milieu des sociologues, à la fa~eur  du retour en grâce de 

l'entreprise dans le discours dominant et qui porte l'instauration d'une nou\~elle sociologie, n'a 

pas de grandes chances de faire quitter l'analyse du comportement entrepreneurial de son 

statut marginal. A la suite de J. ~ o ~ a n s " ' ,  nous reinarquons que la sociologie de l'entreprise 

' ' ~L I I ' I c  de /ou/ .vuz!f' ~ C ' S  L ' I z I ~ c ' I ) ~ L ' I ~ c ~ I ~ . (  CII /LI I I /  que L ' U I C ~ O ~ I C  JOL*IU/~> g/ohu/el ' .  Elle aborde 

I'entreprise, non pas comine une réalité dont les contours restent à questionner et à 

reconstruire au besoin, inais dans ses écarts par rapport à la configuration norinale du inodèle 

qui lui est associe, modèle largement intériorisé par les chercheurs. Pour expliquer cette 

attitude répandue, une idée s'impose à nous : son assu-jettisseinen aux préoccupations de 13 

4 5 L'article a été publié le nuri~éro spécial de la m u e  ~ocin/ogic L ~ I I  lrtrirril. Cf. par ailleurs R. Sainsaulieu (sous 
la direction de ). 1992 : P. Remou\;. 1995. 
JG Selon nos auteurs. "ir~.scri~.s cjcrr1.s Ic ccrdre clor~ri~wi~ cl. I'~a7tr!i:sc Je.s 1~7ppo1.1.s LIC> / > ~ . ( ~ / f l ~ . l l O l l ,  /CS IIWI'LIIIS LILJS 
.~oc~iok{~~lrcs Olt1 clk p/lr.s .sor~i.i~lll or.icillc;s iuris /rr eol~ l l~~~~h~' l l . r io~ l  C/C CC (/tri S '~ / IL ; IY I~ /  li / ' i~ i l~ l . ie l~r  des c?[y?<~l,c~i/.s 
prod~rcr(fi fi ~triuril CI soir i~vl i r / io~i)  el \lc~.s I't~snniol t l~> .s  procc.v.si~s yrri grri~i~jicr11 li' cl~r~cl(y~j>t~nic~)/ ~ L J . S  

oqor~i.sc~lio~i.s f/cs meczn~i.stnrs LIC r i~~~~lol iorr  ir~lt~rtrc. IL' je11 tic.s 0c1~11r.s CI L/L'.S st~.nlGgir.s, /e.r col!fli/.s CI Itr 
nc~pcicrlio~i. 1~)s r~ic~~~i~t~rncrrr.\ .sociir/r~)." Ce faisant, ils ont maintenu l'entreprise plu souvent colnnie cadre de 
reclierche plus qu'ils rie l'ont considéré coninie objet en soi, producteur de significations propres. 



sphkre du coi-i-irnandement et son obsession de coller à la deinande sociale. Dans Lin marché 

des id6es où les sciences gestionnaires ont fait une irruption brutale, où les anthropologues 

trouvent dans l'entreprise un terrain propice au redéploiement de leur arsenal analytique dans 

les contextes industrialisés, les sociologues n'ont trouvé d'autre moyen d'éviter la relégation 

de leur discours que de reprendre à leur compte les inodes de c0nnaissanc.e de leurs rivaux 

des autres disciplines soit "en mettant beaucoup d'eau dans leur vin", soit en tentant de les 

annese:'. C'est-à-dire qu'ils en sont réduits a abandonner ou à euphéiniser certaines 

probleinatiques bâties sur les antagonismes résultant des systèmes de domination dans le 

monde de la production (que la commandite n'est plus disposée à financer) pour épouser les 

contours risqués des nou\,eaus usages du commandement en alimentant les fonnes de 

célébration idéologique de la cz4ltw.c d'etzrrcpr~sc. Celle-ci tend en particulier à persuader de 

I'hannonie füsionnelle entre dominants et dominés et ti asseoir, au moyen d'un certain 

anthr~~ornor~hisme"", une nouvelle utilité sociale de l'entreprise. 

Toutefois, elle nous semble très instructi\ie à évoquer, car elle montre de quelle manière lin 

thème régulièrement oblitéré recouvre proçressiven-ient un droit de cité, jusqu'à bousculer 

l'ordre disciplinaire et à se constituer en champ d'analyse autonorne. Nous remarquons que le 

débat sur l'opportunité ou non d'une sociologie de l'entreprise"', fournit des éléments 

instructifs sur les conditions historiques de la production thkoriqiie qui expliquent 

l'occ~iltation de certains ordres d'intelligibilités de l'entreprise (le rapport à la société globale 

dans le sens indiqué par R. Sainsaulieu et D. Segrestin) au profit d'autres supposés supérieurs. 

L'aflirmation d'un nou\.eau discours sur l'entreprise5' est de ce fait symptomatique des 

47 Cf. J .  Copans, 1996. p.30. 
J X  

Cf. à ce propos les arguments acerbes que distillent J .  Cnpans oit 11. Sélirn sur les inipcnsés du sociolo=iie de 
l'entreprise et les usages désastreux qu'il realise d'éponymes ernl~runtés à I'anttiropologie ; deux réalités qui en 
disent lotiç sur sa propension à "gadzetiser" les coniposantes syinboliste et cult~irelle de I'antliropnloçie partant, 
1 manipuler les ressorts véritables des réalités appréhendées surtout lorsqii'elles sont de nature politique. Cf. la 
description de ses niétliodes qu'offre R. Sainseaulieu, 1993. 
4 9 

On ne peut louper les ritournelles servies sur l'entreprise élevée coinnie une entité L.I/(L\.CIIIIC (lorsqu'il s'agit 
de  sawegarde d'eiiiplois) ou I.I>.~/X)II.S<~~/C (Iorsqu'il s'agit de questions liées à la prtection de I'envii-onnenieiit. 
10 Un tliènie qui concerne l'ensemble des contributions aux journées du P.I.R.T.T.E.hl. tenues a Lille en 1987. 
5 1 Dont il faudra observer ses e\-olutions à venir. certains auteurs comnie G. Benguiçui (1 987) l'imputant à une 
volonté de coller à une demande émanant des milieu.; nianagériaus pour aliiiieriter 1eul.s discours en vogue. 
D'autres auteurs comnie 1. P. Le Goff (39931, L. Bazin (1997) soulignent pour leur part, les enjeux que 
représente pour la sociologie. le nécessaire contr6le de la produc,tion discursive sur l'entreprise. La critique de J .  
Copans est sans doute Irt plus trancliante. Selon l'auteur, la sociologie de  I'entrepiise est non seulenient pauvre 
(q~iaiid elle s'essaie au piiradigiiie cultiirel) triais appau\.rissaiite (quand elle aiirie\e les concepts et les niethodes 
aritlirnpologiques). 



micanisines par lesquels s'enrichit et progesse le discours ~cientifi~ue'~. Mais plus en rapport 

avec notre dimarche, i l  présente l'autre intérêt de laisser voir les interstices dans lesquels 

pourrait dans un premier temps se lover une analyse spécifique du comporteinent 

d'entrepreneur. 

Notre idée se construit à partir du constatj3 selon lequel i l  existe un hiatus entre les différents 

niveaux d'analyse de la sociologie du travail. Celle-ci se partage entre une approche de type 
. . 

p/rll/ . ~ o c . i o l o ~ ~  et une sociologie industrielle, analyse de la civilisation capitaliste 

contemporaine. Or, on peut remarquer de ce balancement lin vide théorique, l'absence de 

passerelle permettant de passer d'une observation inicrosociologique à un point de vue 

macroscopique. Une sociologie de la fonction d'entrepreneur ne pourrait-elle pas jouer un rôle 

de "con2hlc~t~r de vidc." et opérer l'articulation entre des phénomènes observés au sein de 

l'entreprise (comme le phénomène du pouvoir, de la décision, mais aussi le 

technique) et des faits sociaus de plus grande ampleur (comme la quête de légitimité 

éconoinique, mais aussi sociale et politique) ? 

On pourrait envisager une lisibilité des attitudes des entrepreneurs face aux mutations 

technologiques par le moyen d'un comportement identi taire de classe. Ce qui ailrai t pour 

intérêt au inoins de réunir sous une meine rubrique toutes les données éparses qui existent sur 

le chef économique, pour enfin pou~oir prétendre avancer vers une théorie où l'entrepreneur 

serait au centre de la focale, considéré comine un objet significatif en soi et pour soi. 

Entreprendre, c'est peut etre et aFrant tout conduire un projet éconoiniqiie, mais c'est aussi et 

certainenlent manifester des capacités de construire des riseaur (des amis, des conseillers, des 

fournisseurs. des clients. des salariis), capitaliser des expériences, soutenir des aiubilions. 

traduire dans sa tra-jectoire personnelle I'adhSsion ou non a une certaine idéologie collective et 

la matérialiser 

Notons par ailleurs que dans le même temps, un courant de recherche sur la inanifèstation et 

I'e\lolution de ce même phénoinkne en Afrique, animé principalement par des anthropologues 

fiançais, est en train de prendre consistance. On assiste en effet a un redéploiei~~ent progressif 

5- - -  Cf T Kuhii.1970 
3 Constat partagé pal les contrrtdicieurs d u  projet de K Saiiisaulieii et de D Segrestin (l086), coiiime Ci 

Benguigui ( 1987) 



des dispositifs d'étude et des théories explicati\~es forgés dans le champ particulier du 

développement dans les contestes industrialisés. sous la forme d'une ethnologie de l'entreprise 

ou sous la forme de théories opératoires5". Cela ne donne que plus de force à notre 

proposition. En attendant ce inoinent. nous somines réduit à continuer à nous référer au 

corpus procuré par les théories de la modernisation et du changement social. 

Pour l'instant, le seul traitement théorique de l'entreprendre digne ce nom se tr0w.e intégré 

dans le corpus des théories du changement et de la modernisation fédérées sous l'appellation 

de l'analyse sociociilturelle. Déplaqant les attributs de la rationalité du domaine de la nature 

humaine (coinine le postule l'économie) vers des structures socioculturelles, elle tend à 

expliquer le déploiement (ou le non-déploiement) entrepreneurial en souligxint l'influence des 

facteurs immatériels : les c,royances, les normes et inoti\~ations sociales, les institutions 

cultureiles, inais aussi les contingences politiques et historiques. Dans cet ordre d'idies, le 

postulat de base a I'oeu\lre consiste à mettre en avant le tàit qu'il existe un lien entre le 

dé\~eloppen-ient économique auquel concourt ltacti\,ité entrepreneuriale et l'état de l'enseinble 

formé par les systèines d'expression et les systèines d'action d'une collectivité, c'est-à-dire la 

base culturelle ; toutefois. la relation d'iniluence n'est pas unilatérale. Ainsi que le suçgére 

I'expérience de l'Europe occidentale, l'essor du capitalisme a été plus la conséquence des 

transfonnations sociales que leur cause. Ce phénoinène a supposé sans aucun doute "c/es 

f~-ali.~f?)~*ntuliolls c o ~ ~ ~ o r ~ i ~ i ~ ~ ~ z f ë s ,  ~ ' o i r e  p~'C;ul~lhl~'.~. cku11.s les sft-rrcllrres in.sli/trlioltnëllë.v de lu 

.YOC~;C~/C;  ~ > I I  q u c . ~ / ; o ~ ~  u/,I.v; qz,e ci'~l11.s lu ~*o,i.vcicvzce des i1w"v;du.v qz,i lu ~ O I I Z ~ O . Y ~ I I / ~ ~ " .  

Ce type d'analyse surgit lorsque les présupposés à la base de la théorie dominante (marquée 

par le structuro-fonctionnalisme) de la inodernisation dans les années 50-70 sont confrontés à 

une pluralité de contradictions, de résistances inettant à mal la vision évolutionniste qui la 

sous-tend. Pour roinpre le cercle vicieux expliquant I'incapacité structurelle des pays en 

dé\.eloppen-ient à accueillir les institutions d u  capitalisme, les recherches se sorit orientées vers 

les striictures socioculturelles, en réactualisarit au passage les thSses développées par M. 

\Veber dans son Ethiqrteprotestnrlte et esprit du crtpitalisrtze. 

5.1 Cf h l .  Séliiii (lc)06) ou L Bazin (1997) sur les niodalites de ce " c / c ; / ~ ~ I I . "  
<; 
' '  Cf B Berger. 1993 



Ce courant d'analyse lorsqu'il s'applique aux phénomknes des sociétés industrielles tend à 

appesantir sur le caractkre fonctionnel de I'entrepreneuriat, et de son enracinement 

philosophique. Ainsi, N. ~melser"' dans une formulation proche de celle de J.  A. Schuinpeter. 

relevait que la société industrielle représente en soi une culture qui imprime sa marque aux 

façons de penser, de faire, de se conduire. L'esprit d'entreprise n'est rien d'autre que la 

inatérialisation de la culture proilléthéenne qui distingue les sociétés occidentales et qui rend 

obsoliltes toutes les forines de distinctions antérieures entre sociétés froides et sociétés 

chaudes, entre sociétés à solidarit6 mécanique et sociétés à solidarité organique. L'activité 

entrepreneuriale est identifiée coinme le vecteur des aspirations au changement social, 

l'adjuvant de la modernisation des rapports sociaux. 

1-3.1. LES TR4 I iI LX PRE('LJRSEL:RS DE M. fl 'EIZER RESTENI' L4 REFEREXCE THEORIQUE 
PRINCïPAl-E 

Comme nous avons cominencé par I'at'firmer, c'est M. Weber qui, en jetant les jalons d'une 

théorie de la modernisation en Occident, a fourni Lin cadre d'analyse pertinent de l'activité 

entrepreneuriale. En expliquant les fondements du cheminement historique singulier de 

l'Occident par la rationalisation, i l  a établi un lien fondainental entre des transfonnations 

historiques profondes (dont l'essor du capitalisine inodeme) et des modifications dans les 

schèines et dans les croyances. Au travers d'une déinonstration magistrale. i l  a défini avec 

précision ce qui a constitué la spécificité de la conduite entrepreneuriale moderne, en insistant 

préciséinent sur ses ressorts culturels. 

Dans sa déinonstration, M. Weber soutient que si le capitalisme a prospéré, c'est qu'il y a eu 

une "ufjjnifé -. c;l~~c.lii*c" entre l'esprit du capitalisme et le calvinisine : il s'est enrichi de la base 

éthique et soc.iale coinposée par le calvinisine et les fennents de la h n i  lle prolo-industrielle. 

Deux idées lui sewent d'arguments : l'affirmation d'une nouvelle logique d'action 

éconoinique ou calcul capitaliste et les transfonnations inorales et structurelles qui l'ont 

accompagnée. La spicitlcité du calcul capitaliste a d'abord résidé dans son contraste avec le 

"' Cf N.  Snlelser iri T. Runis (1963). 



traditionalisme des artisans et commerçants qui ont jalonné jusque là l'histoire 

des sociétés humaines5! Définissant 'tli'~sp~-i/ I ~ N  cirpiîuli~17le'' co~nlne celui consistant à 

orienter son action de telle sorte que le bilan final soit supérieur aux actifs initiaux utilisés (le 

mode par lequel cette évaluation s'effectue, que ce soit au moyen d'une technique élaborée ou 

des plus sommaires, n'entachant en rien le caractère rationnel de l'action à partir du moment 

où il y a la possibilité de "conzpurer le r&.vlrl/cc/ edvprin~& en urgen/ el u ~ i  irti~e.riis,serrietz/ ii~uluc! 

eri urgeil/"), il ajoute que cette réalité ne date pas d'hier et qu'elle apparaît dans les 

constellations sociales, culturelles et historiques les plus variées. Ce qui a fait la spécificité de 

l'esprit du capitalisme, c'est que dans le conteste qui lui correspond, "/u.fi,rnze e/ lu clirec/ion 

de I1uc/ii>i/L; écoi?o~~~iqzie SOI?/ (/c!/er17ii11C:e.s, (Iu11.v le /?ren?ier cus pur lu nzc.vure de.v besoins 

pcrsoiuze1.s. (/u~i.s le second pur lu poznsuilc t/tr prof// uzr-~kelù (Ié lu linzife fiuèc pur lu 

.scr/i.yfirc/ion tics hesoin.sl'. Aussi, en plus de la recherche méthodique et systématique de profit, 

"lle.s/~r.i/ du cupi/ul;.s17~t~" est senri par un ensemble de principes de conduite : probité, 

abnégation au travail'". Ce inou\lernent s'est ensuite généralisé par l'exacerbation de la 

concurrence "". 

Jusqu'à ce niveau de sa démonstration, M. Weber ne fait que reproduire la tigure de /'lion~o- 

oc.conon~iczr.v des théories économiques contemporaines. Là où il s'en détourne, c'est lorsqu'il 

avance l'idée selon laquelle l'évolution économique a pu se réaliser non pas en étant pas 

guidée par l'intérêt Sconoinique immédiat, mais parce qu'elle a été surtout orientée par des 

valeurs spirituelles. Pour qu'on ait observé une dérogation à cette règle, il a bien fallu, en 

inême temps que la transformation de I'en\ironneinent institutionnel"', des inodifications dans 

57 h,l. Weber (1964, p.61) explique ainsi que "l ' /~ot~~mc~ rrr dbsire pas '>)ur trcrti~rc~" goglrrr Je plrrs ut1 plrrs 
~i'~rrgrrrt, 17i~ii.s II dé.vit.t,, /o / I /  .vIr~~~~Ier~~c~rit, 1-117rc .xc)lori .sot1 IiahI/r~dc e/ gngri~~r C I I ~ / L ~ I ? I  cr~~rgcv~t qir'il 1/11 rrr.fir/~/ /)or/r 
cefa. f'c7r/or// o i~  Ic c~q)i~~li .xr~~e a cinrc/)t.I.s so1r oa11.w dirr~gt?~nr/n~iorr <le In procirrc/ii.i/c~ Jrr trrr~pail h1rnrc7in pur 
I'nccroi.s.sct~~cn~ clr sorr iii/~vt.si/c;. il .rrt~s/ hcrirtc; a Iir rf.xI.s/rri~c.c oh.s/itdr Jc ccc lcit~~ro/ii~ tlil f r . n ~ ~ ~ / i / . d ~ ~  lf~;cotromic 
~~~~~;-ccq~iruli.s~c~" , 

58 Cf ouvrage collectif dirigé par K .  Polaii~~i et C. .Areiisberg, Ides sy.stè~iies kconottiiilrrt*.~ 1hn.s I'hisfoirc et rl(r11s 
Irr tlréoric. Paris. éd. Larousse, 1975. 
5') Le sens cornniun résume "llt~.s/)r.i/ d'eirlrc~/~t.I.~c" au goût exagéré du profit, et à une créativité tout azimuts. 
Or. i l  est plus que cela. C'est le comportement par lequel se niatérialiseiit les qualités de chef éc.ononiique 
(bien sûr), niais conforrnérnent à son eri\~ironneiiient riiatériel et socioculturel. 
60 h.1. Weber (1961) explique la généralisation de l'attitude capitaliste par uri effet de compositiori. La \.ie 
ti-ariquille pré-capitaliste prit fin le jour ou un jeuiie hornme d'une fainille d'entrepreneurs changea ses r~iétliodes 
d'achat et ses méthodes de vente. Vite imité par ses collègues, ce qui était un phénomène isolé se généralisa du 
fait de l'obligation faite ails marchands d'adopter cette logique sous peine de faillite. 
h l  L'oii a obser\,é cette niutation dans la séparation entre la cellule familiale et l'entreprise et la rationalisatiori 
accrue de l'activité sociale par I'estensiorl des resistres du droit. l'adoption de tecliniques comptables 
rationalisées C'est que hl. \\!eber a appelé le ~ ~ ~ . s ; s c r ~ c ~ l ~ c n ~ t ~ ~ r ~ ~ c ~ ~ ~ t  du monde. 



les inotivations, les coinporteinents et les schèmes de représentation. Et selon M. Weber, c'est 

la inorale puritaine à travers ses iilscriptions ascétiques qui aurait libéré et canalisé la création 

de richesses. En prèchant I^ascétisine, en enseignant que l'individu en accuinulant trajraille à 

la gloire de Dieu, le calvinisine opère une régulation systéinatique dans laquelle I'indi~idu 

n'accuinule pas siinpleinent en obéissant à des pulsions basseinent égoïstes et inatérialistes. 

L'enrichissement, l'accomplisseinent revêtent un sens qui interpelle intimement l'individu 

dans sa croyance religieuse. 

Au travers donc de la recherche de conforinité avec la doctrine puritaine basée sur "l'i;llurg~~e 

-fi~i>~,~*i;e u.scc;/iyur", sa conduite a épousé le modèle de l'entrepreneur qui valorise l'esprit 

d'éparge, des dispositions inorales propices à une éthique des affaires. Le calvinisine de cette 

manière a procuré quelques éléments propices à l'éditlcation de la base éthique et sociale de 

l'entreprise. Autrement dit et c'est l'hypothèse de l'auteur, c'est la mise sous influence des 

valeurs religieuses du protestantisine de la conduite éconoinique qui a fait prospérer le 

capitalisme"'. En effet, la quête effrénée de profit qui est à l'origine du sur-classeinent de 

l'ordre pré-capitaliste est inséparable de la généralisation d'une série de sentiments intimement 

liés pour la plupart à des représentations religieuses. Elle n'avait de sens que selon les usages 

symboliques qui pouvaient lui etre réservés dalis la sphère sociale et religieuse, d'autant plus 

qu'elle ne laisse pas entendre sa jouissance immédiate. La dtitention de richesses matérielles 

par de ifers soi participe. au mêine titre que I'ardeiir au travail. la probité et la responsabilité, à 

la démarche probatoire du croyant. Plus le détachement vis-à-\,is du confort et des richesses 

est grand, plus le mérite est sanctifié. L'idée qui prinîe ici est selon 1-auteur, "l'l~o1~7111c 11 des 

c/c.iloir:s Ù /'c;gcit.c/ cles ri~*/~ë.c..cc.s qlri  lzri .\.oril co/lfic;c-:s el U Z L Y ( J I I ~ / / C . V  il .se .suBorc/o171ze co1i1111e zrt7 

/.i;gi.sscru. ohc!is,va17/, i)oirVc conin~c zmil "111tlclli17e Lj C I C ~ ~ ~ I L : I . I ~ ~ :  /elle/ p?.~c. c l ï  lolrt .SOI? j ~ ) r i l . c  .szn. 

Z117C 1~10 qtl1C1/e c c / ~ ~ ~ ? .  f'/ll,Y ~ ~ l ' l . l l l ~ / i ' . ~  .YC'/'O/l/ /C'.Y J?O.V.Se.V.YIO/Z.V, ]7/tl.S /Ollrd, .VI /C . S ~ / ~ / I / ~ I ~ / Z /  (I~\.C~'//~/LIC' 

r~.Yl.Y/C? d /t'2?/e'21117'', /e . ~ ~ ~ / 7 / 1 / 1 l ~ ~ / l /  C ~ C '  /'~.~/7017.S~l/~//l/k Ù / C J L / ~  k~ ' / / ' ' / ,  CIL' /'<.Y COIZ.VO/'i~C/~ I / I / ~ J ~ ' / ~ ' . ~  /701/r 

/ ( I  g/oil'e / ) I c z ~ ,  c'l dl' /C.V 1ilz1//1/7/iër /?(JI.  1111 / I ' ~ ~ > U I /  .sc111.~ rc'l~jc~hë". 

Par conséquent, c'est la doctrine de la prédestination et la quete du salut éternel, l'idée que la 

~ i e  du croyant, inais surtout son salut dans l'au-delà obéissent à une destinée (ce sont les 

notions éq~iivalentes de horz!f'et de c '~ l / /n~g)  qui ont d'abord produit la source de moti\.ation 



essentielle à la recherche systéinatique et méthodique de richesses. Le fidèle ne peut s'y 

soustraire au risque de contrarier la volonté divine. Toutefois, pour apaiser I'angoisse née du 

caractère hypothétique de son salut dans l'au-delà, il existe des signes terrestres (la richesse 

matérielle) qui manifestent l'élection divine. L'individu en travaillant à la gloire de Dieu, 

autrement dit en s'accoinplissant dans son activité professionnelle, peut déjà réunir le 

inasimum de signes tangibles de son 2-vei1ir. céleste. En realité fait remarquer l'auteur, cette 

'ssue a progressi\leinent fait place à un ascétisme séculier et à I'utilitarisine econoinique. Etant 

donné les pressions psychologiques créées par l'angoisse entourant leur sort dans I'au-delà, la 

difficulté de se détacher de richesses de plus en plus importantes, la quête de Dieu dans 

I'accu~nulation matérielle a coinmencé à s'affaiblir. Pro:~essiveinent les préceptes calvinistes 

évoluent vers une rhétorique de I'accu~nulation. Désormais, c'est le principe " / O  I I I C ~ ~ ~  1 1 7 ~  

n~os/ c!f'ho/lz ~~or/cI.v" qui doit dorénavant guider la conduite du croyant. Etant donné que la 

prospérité ici-bas traduit I'élection divine sur terre, celui-ci doit oeuvrer à la réunion d'un 

inasimum de signes de sa réussite ici-bas, avant d'envisager son salut dans I'au-delà. Ces 

premières atteintes à I'intég~ité du dogme religieux furent ainsi à l'origine d'une morale 

dépouillée de toute considération spirituelle qui a épousé étroitement les contours des 

logiques du capitalisme naissant et qui a nourri l'imaginaire du mérite individuel (qui lui ,  

spécifie encore à bien des égards la société américaine). "l,or.sqzrc., écrit M. Weber, /'~scé/i.~rttc 

.se ~ r o t ~ i ~ u  /rur1.yfi;r2 CIO lu ct~ll~ile LIc!.!s 17roi11e.v ~11r1.v ICI 1'ie /~r(~f~.v.vior~~~eIIc c/ yzrril conlnzcr7qa Ù 

tlonriner. I r  ~r~oruli/C séc~zrliér.e, ce,firl pour purticiper. h lrkd~fic~~/ior? du L ' O . T I ~ Z ~ . F  j?ro~/igiez~~ de 

/'(>r.tlre L;ccirroit~ic~t~~ 111olJcr17e". II a ainsi veillé sur le berceau de I'llonlo-oecono1t7ic~z1.s 

inoderne. 

L'originalité de l'oeuvre de M. Weber est d'avoir associé l'entreprise, symbole de la raison 

économique et la religion, expression de l'irrationalité inétaphysique par essence. Le bc.r~!j,' 

écrit-il, "cr lroui~! .~clj;)l.nlc> lu ~ I L I . V  LIC/C~CJZU/C L ICI IZ .~  I i ~ l t ~ r o p r i . ~ ~  c~i~pi /u l i~fe  I I I O L ~ ~ ~ I - I Z C ,  LI/ ~J'iruli'c> 

p i r /  IIUIYZ qz~'c.I/e « /rozn.C; C/UIIS ce/ "esprit" son ntotettr' le l7lti.s udGclwr/". Sa démonstration 

établit aussi de manière vraiseinblable de quelle iiianiére la représentation idéale du inonde 

par le capitaliste a produit l'éthique idoine à la poursuite de son activité. Car le calvinisme a 

h l  
Cette idée est dii reste reprise par N. Elias dans Cïi-iliscrtion c1c.v itiocurs. cette affinité élective est si-nalée par 

la domestication de la prodisalite de la fàmille proto-industrielle ... 



par ailleurs procuré un cadre moral propice aux affaires. L'idée, par exemple d'un arbitrage 

transcendant dont le point d'orgue est le .Jour ~izi  ./zgêirzcnf t/err7rcr, a établi une base de 

confiance réciproque et a précédé tout droit des affaires, au même titre que l'exigence de 

nou\.elles forines de coinportement fondées sur la ponctualité, l'honnêteté, la responsabilité. 

En sornine, la nature du succés éconoinique chez l'entrepreneur puritain peut-être inatérielle, 

iiniiiédiate, inais elle n'est signiticatii~e en ditlnitive que dans la mesure où il sert à accéder au 

salut éternel. Le recours au dogme religieux fournit la inoti\ation psychologiqiie au départ du 

désir d'accui~~ulation, en ineine teinps que sa justification. Ce sont les conséquences de ce 

système inoral qui ont par la suite révolutionné la vie traditionnelle. 

En montrant coinment à travers des catégories hors de l'expression éconoinique (Glection 

divine, salut éternel), l'éthique religieuse transfonne une simple technique de la production de 

richesses en esprit de production et d'accumulation sans fin de richesses initiale, i l  a 

révolutionné l'approche de la conduite économique entière et offert un cadre de lecture de 

l'activité entièrement débarrassée de I'einprise des théories dominantes de son époque (les 

théories néoclassiques en l'occurrence). Pour utiliser la terminologie économique, on pourrait 

dire que I'op/ntzznn de premier ordre est le fruit symbolique retiré de l'activité éconoinique 

tandis que le profit en lui-meine est un opirnluni de second ordre. 

Si la conception de l'activité économique aus débuts du capitalisine est la résultante d'une 

conversion séculière de ce qui fut autrefois le pivot d'un coinporteinent religieux, la culture 

éconoinique contemporaine n'est pas pour autant entièrement débarrassée des résurgences de 

ces racines religieuses. Si~malons i cet ef'fet que 1'011 continue à faire référence à la notion de 

vocation (cullir1g) pour désigner la profession. C'est par rapport à cette inêine référence 

religieuse qiie 170n doit aussi appréhender le  ocab able cl'e.x/7rii I / ' O I I I I - ~ / ~ S  qui sert 

corninunément i décrire le trait de caractére définissant I'entrepreneur. L'esprit fait réference 

à une évolution de l'acception de la notion d'intellect chez les théologiens (conipréhension de 

Dieu et à traiters cette compréhension, la compréhension du nionde), i l  désigne l'intention qui 

donne sens au coinportenient A partir de l'application de l'aptitude au jugeinent et à la faculté 

de coinprendre"'. La théorie wébérienne nlnrque le point de depart de l'analyse 



socioculturelle. La genèse de l'entreprise moderne qu'elle esquisse ainène principalement à 

considérer celle-ci comine un produit culturel, fruit d'une maturation qui a assis et raffermi ses 

bases dans des structures sociales et un conteste historique donnés. L'entreprise ~vébérienne 

ob-iective l'expérience propre des sociétés européennes des XVIII et XIXéme siècles, ses 

valeurs centrales résument des ressources symboliques produites par sa base historique et 

philosophique. Ce sont les transfonnations concomitantes voire préalables dans les mentalités 

individuelles (sous l'influence d'abord de la religion) qui ont procuré l'enracinement et 

favorisé l'essor du capitalisine dans ces systèines sociaux. 

La proposition principale contenue dans cette présentation re\.ient à reconnaître l'ensemble 

formé par les systèmes d'espression, les systèmes techniques à la fois comine le inoule et 

coinine le canevas des capacités des individus. De la richesse de son contenu, de sa 

disposition particulière envers telle ou telle valeur spécitique dépendent les conduites et les 

représentations des individus et par conséquent, les chances plus ou inoins grandes d'obsener 

des conduites innovantes ou traditionnelles. La culture joue le rôle d'un instrument, de 

catalyseur des énergies et des possibilités individuelles. Ainsi la culture capitaliste occidentale 

a contribué à extraire les individus de la gangue de le tradition et a permis la formation de 

consciences et d'institutions modernes, par le biais de lekiers différents. Par exemple le 

calvinisine attribue une responsabilité indi\.iduelle par I'entreinise de sa conscience, c'est-à- 

dire de sa relation personnelle a\.ec Dieu. Cette indi\.idualisation se décline par ailleurs en 

termes juridiques et politiques. 

Car si l'on suit bien la démarche de M. Weber, on ne peut manquer de faire le constat qu'il 

existe un rapport d'interdépendance entre les différentes institutions d'une sociétk (éc,onomie, 

religion, droit, éducation? politique) qui fait que les institutions sociales s'emboîtent 

logiqiieinent. L'indi\;idualisnie par exemple qui préside au calcul éconoinique s'étend a~issi à 

la conscience sociale et politique de l'individuC". Étant donné que la propension des sociétés à 

rrénérer et à accompagler le progres s'enracine dans un systèine moral disposé à cette finalitS. u 

i>J II est alimeiité par des principes éthiques. Dans le contexte occidental. cette instruinentalisatioii est éri, cTee ' en 
principe essentiel de vie et de reproduction di1 corps social. Ainsi, la cohérence sociale qui s'ensuit. produite par 
la concomitance d'apparition d'institutions spécifiques, et de valeurs motrices de ces institutions. On peut ainsi 
établir une chaîne de coïricidences et de cohérences entre des institutions différentes niais dont le moteur 
synibolique est identique : la rationalité achevée de l'individu. I I  en est ainsi de I'autorioiiiisation avec. 
I'individiialisnie dans le calcul éconoiiiiqiie ou du libéralisnie avec la démocratie. 



la capacité à instruinentaliser surtout la morale sociale semble être d'une signification décisive 

dans le caractère moderne ou non d'une organisation sociale. Transposer l'entreprise, résumé 

. principiel de cette culture de maîtrise et de transformation de la nature qui se nourrit de 

principes idéologiques et de valeurs sociales orçanisés dans un lien organique, dans des 

contestes pour lesquels elle n'a pas été prioritaireinent forgée peut s'avérer probléinatique. 

D'autant qu'en dépit des ~îoinbreuses inises en garde inéthodologiques de l'auteur, de 

noinbreus auteurs en sont veniis, I~O/C>I?.\ I'OICIIJ. à considérer les modalités d'épanouisseinent 

du capitalisme en Occident en modèle apodictique, transhistorique et asocialc". 

De nombreux sociologues de la inodernisation (ançlo-sasons pour la plupart) ont abondé dans 

le sens de M. Weber en abordant la dynamique sociale à trarers la focale de l'activité 

entrepreneuriale ou à caractère entrepreneurial. L'approche corninune qui sous-tend les 

travaux consiste alors à considérer que I'entreprerieiir objective une rationalité instrumentale 

caractéristique du mouvement et du cliangement dans la société et qu'à ce titre, l'activité 

entrepreneuriale re\.Et un caractère fonctionnel. 

Abandonnant le postulat d'une é~~olutioii homothétique de la société qui est de M. 

Weber, ils inclinent d'abord à considérer que les systèmes sociaux modernes procèdent 

d'iinpulsions fournies par ces contingences historiqiies ou par l'aggravation de déséquilibres 

qui se produisent en leur sein. Tout organisine social é\.oliie en équilibre relatif et engendre 

des sitiiations d'inégalité. De la sorte, lorsque les statuts, les rôles et les normes ne sont plus en 

correspondance des attentes des individus et des LToiipes, lorsque I'é\;oliition des moyens 

matériels ou leur répartition ne permet plus la réalisation des intérets des individus ou des 

groupes, ceux-ci de\celoppent une propension à renverser cet ordre, plus généralement à 

65 
hl.  \\leber inscrit. dt.s les preniiers pages de soi1 ou\.raçe, "l'c!ffirri/c; c; lc~. l i \ .cl"  entre le coiiterte historique dcs 

transfbrniations éconoriiiques et les niodificatioris de cornporternents, l'adoption à toutes les échelles de la \rie 
d'uiie " r ~ t r ~ i o r a r l i ~ é  i tr .crrr~~?tc.tr~t~Ic." iiiflueiicée par les progrès sciciitifiques et tecliiiiques dans l'ordre de la 
contiriçence historique L'éthique protestalite a été " I I I I ~  c o ~ l r f i t i o r r  I I C ; C ~ . . S . S ~ ~ I ~ C  I I IC~~.V/)CI .S .VI!~)~.SLIIIIC>'' de l'émergence 
de l'esprit capitaliste. Celui-ci s'avère coiiime uli " s o a \ - l ) r o c l r ~ i I  1ro11 \ ' i ) / / / / / " .  un effet de coinposition oii 
s'illiistreiit des effets iiicoiiscieiits et nori-iiiteritioiiiiel~ Cette remarque est iiiotivée par la teiidance dalis les 
études poitant sur I'eiitreprise de se parer de la thèse lrébi-rienne pour nccrediter i i n  principe d'orçaiiisaiion de 
validite traiisculturelle. 



bousculer les institutions. les manières de penser, de faire, de croire. etc.""dans l'optique de 

rétablir les positions antérieures ou d'en conquérir de nou\.elles. 

Dans ce mou\.einent, c'est I'entrepreneur qui, étant donné le sens du risque qui 1'aniine6', est 

particulierernent désigné pour jouer un rôle central. En effet, pour les besoins de son activité, 

i l  est amené à sortir du cadre parfois restreint de l'appartenance pour acquérir des 

coinpétences techniques, des capacités sociales de toutes sortes. "Il chil se rtze//r.c irzr.fui/ clc 

~l~~e.~/I'or~.s ~ / I L Y  v(~.ste.~ dc foc/~/~o/ogI'c, ~ ~ " ~ C O I T O I I ~ I ~  c/ L/C? ~~o/I'/ic/z/c. /,u /o~rrrrure ~l'c,vpri/ qui .vcl 

tlkgugc de crc?/ efjOrf -. -firi/ éclu/i~r les linii/c.s L ~ C  lu flinlille cl de lu /r.~cii/iorz, el n ~ è l  tloilc 

I'rnrfii.i~/~r en C ~ I I / U L ' /  LIIVL' c k . v  .fi)/.~~r~iv de C ~ ~ I ~ S C I O I I C ~ ~ S  I I I O L / C ~ ~ C . ~  Bouleverser des 

hiérarchies suppose des capacités de persuasion, un charisme, de moyens de rendre sa 

décision opératoire. Le chemin de I'entrepreneur est parsemé d'obstacles reprksentant les 

interets des individus, de groupes plus ou moins réfractaires au changement amorcé. Disant 

cela, nous pouvons passer de l'entrepreneur catégorie d'économie généralisée a celle de 

catégorie naturalisée de la sociologie. A partir d'une recomposition permanente des éléments 

forges par l'éducation coinbinés aux exigences de son activité, i l  contribue a la mise en place 

de nou\.elles institutions susceptibles d'assurer la médiation entre eux et les grandes structures 

de la société et à leur transforination au fur et à mesure de I'k\~olution de leurs aspirations. Par 

des inodes d'interaction et de participation aux institutions préexistantes, les intelligibilités 

déco~ilant de son acti\.ité sont stabiliskes, régularisées, puis \/ulgarisées dans un second teinps. 

Elles s'incorporent dans les habitudes et finissent par constituer "zrrw .vecot?de rzcc/ure". Par 

conséquent, en s'improvisant entrepreneurs de la sorte, les agents sociaux cor-itribuent 

signif'icati\~einent a la production culturelle tout en objecti~mt leur subjectii~ation. C'est en 

retenant ce caractrre propice à la recornposition des foriîîes du lieii social que s'éclaire la 

proposition de Ph. de woot"' selon laquelle. "ër~/~.c /~+ei~~Iro ,  crc.vl clzur~pcr. ur1 ortbe e';i.v/rri~/". 

A l'endroit de cette posture théorique, l'on pe~it considérer que les travaux de .1. .A. 

Schunîpeter, en rappelant les résonances sociales et imaginaires de l'entreprise sur le corps 

i.(. 
Le ressac de ce inou\eiiieiit est plus ou iiioins eteiidu seioii la taille des sroiipes iricririiii~es. 

(> 7 
Evideiiinieiit, i l  lie f'riiit pas restreindre le sens du risqiie au seul risque écoiioniiqiie. Le risque peut ètre aussi 

social et politique. C'est eii cette raison du reste. que le \,ocable "eiitrepreneur" se trouve élargi aux tigures 
politiqiies. reli~ieuses 
6s Cf. B. Berger, 1993, 1) -;O 
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social, en montrant le double mouvement d'eirchÛ.v.venlc.nr de I'entreprise dans les institutions 

du corps social où elle apparaît et l'influence qu'elle exerce en retour sur les genres de \.ie et 

les modes des représentation, s'intégent parfaitement dans le corpus des théories du 

changement social7('. La notion de "~~r.s/rac/ioii-cr~~~/rice" qu'il dé~.eloppe rend parfaitement 

coinpte de l'affinité striicturale des ressorts de la civilisation du capitalisme qu'il dresse avec 

les propositions des socioloçues du changement7' qui expliquent que finalement, la tradition 

qui se fonde dans les sociétés industrielles est une tradition de changement7' et d'innovation. 

Elle einporte quelques siinilitudes avec la notion d'lluhi/us développée par P.   ourdi eu" et 

qui rend compte du rôle de I'entrepreneur en tant que déiiiiurge culturel. L'hcrhi/u.v est "urt 

j>r.o~lt~I/ L/CS coi t~ / i / ior t r~~~~ic~~/ .v  qtli /er?~l Cj rq)ro~lz~ire lu Iog iq~~e  ohjec~ive (/es ( ~ o ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ z I z c I ~ I L I I z / . ~  

nluis cl7 /z~i,f~i.vu~i/ stihir. t/r?c' / l ' ~ 1 1 ? . ~ f i f i ) l ' r ? 1 ~ / / 1 0 1 1  ; C"L!SI Z/ I?C e.v]?;ce LI() r?zuc/iine / I W I I S ~ ~ ) ~ I I ? U I ~ I ~ ~ C  qzii 

.luit que 11ou.v ~ L J ~ ~ O ~ U I . ~ O I I . ~  /().Y ~'oiz~/i/ iorz~ .voci~iIe.~ (ic no/re propre pro~/ t~~/ io iz ,  I I IUIS (/'zir7e 

,jÙqon r ~ I u / i ~ ~ e ~ ? i ~ i i t  irltprJ~*W.ibl~~, LI 'ZI IZ~ .fuqor7 iellc qtl'oit i?ë 1 7 ~ ~ 4 1  puSv j)u.v.vcr . ~ I ' ~ I ~ ~ / c I ? I L J I ? ~  L>/ 

1?12cur~iqzrenzerrt c/e lu conrtuiss~rnce c/es corzt/ilioizs de pi*o~/ucl~on Ù lu C ~ I ~ I I U I S . ~ U I ~ ~ ~  des 

prodrri/s". A parler simplement, l 'Ituhi/z~~ est la reconnaissance d'un degré de liberté, 

d'autonomie a l'acteur, qui fait que les conduites indi\.iduelles ne sont pas identiques tout en 

s'inscrivant dans un ordre social qui leur confkre de la signification. II  nous permet de risquer 

la définition fonctionnelle suivante : l'entrepreneur est un trait d'union entre des univers de 

reprisentations, d'intérèts, de pratiques parfois éloipPes, irréd~ictibles qii'il concourt à unifier 

dans son acti\iité. 

70 C'est polirquoi ~ious avoiis l'ait reniai-quer plus haut dans ce teste I'affiiiité structiirale eritre la vision 
schunipétérienne de la dynamique de la société capitaliste a\.ec les tliéories du changement social et de la 
inodernisation. 
71 Cf. à ce sujet Ci. Gosseli~i , C'lint~gcr leprogrès, Seuil, 1979, Paris. 
" C'est ce que Kahn et \Vielier - 1, :-In 1000, Pans, LafTont, 1968 -, ont d'uiie nianiére f'orrnulé dans les 
terrnes siiivaiits : " / ( I  soc,ic;/c; ir~r/~~.s~ricl/c. dc~ /'OIIL,.SI P.\,/ /CI /?I-CIII~~>I.P il tl~*ott. trcnt.-fi)~.t~it; C I I  I .O~I~IIIL'  /(! 
d2 \ ~ L J / O / J / I ~ ~ I I I L ' I  I /  /~ .c / I I  ~ o / o g i ( / ~ ~ c  L ' . Y / I ~ ~ I I ~ C I ~ I C ~ I  I I  r~l/)ic/c~ c>/ crc;c7/$ I'CII /-C/t2 [I-/-C>//L' c~c.ql~i.s dc .fil;/ ~ / t t o  ctr/)tlci/G 
hién ;.1c7hlic~ <i s't~tiu/~/c~ i l t d t ~ f i ~ t i ~ i / i ~ ~ ~ ~  tr11 /~~.ogti,.r". Seulerilerit. et c'est le propre des sociétés modernes. ce 
cliangernent ne se matérialise plus nécessairement sous la forme d'une erplosioii. I I  enipruiite plus réyulièreiiient 
les clieiiiiiis de la iiégociatir)n ou de l'innovation. Nous en \.ouloiis pour illustratioii dans le doniaine de 
l'entreprise la i-ecoiiriaissaiice du fait syiidical, les accords de firiiie à firiiie (sous foriile de sous-traitaiice, de 

artage de inarclié, d'eiiterite ...). Cf L. A. Coser ( 1983). 
$3 Le corpus d'A. de Tocq~ie\.ille li\-re de nonibreus points de rupture eiitre les situations française et aniéricaine. 
Et l'on peut considérer qu'en dépit de I'attétiuation d'une telle base morale et politique. la réputation de ".socic;/é 
o~~\~>r/c>" d'u~i corps social cornine celui esistarit eri Fraiice est loin d'ètre aussi inéritocratique que iie le 
coiisacreiit les lois républicaiiies. P. Bourdieu (1984) a par ezeiiiple dériioiitré la part déteriiiiiiaiite que 
coritiniierit de jouer les statuts iriitinus. des statuts espriiiiis en ternies de capital social. de capital syriiboliqiie oii 
de capital éconotiiique dalis la reprodiiciion de la socicté tiariçaise) 



Le second point d'inflexion des théories du changement social réside dans I'é\.ocatioii du r6le 

fonctioiinel de I'entrepreneuriat. Outre I'intéret qu-elles lui accordent du point de \.ue de la 

croissance éconoinique, elles inettent en éiidence qu'une catégorie d'entrepreneurs peut 

puissaiiiment contribuer à la formation d'institutions sociales profitables au développeinent 

éconoinique et qui soient politiquement kiables. Cette Irision pragmatique de l'entreprise et 

des notions enchâssées a déjà été évoquée dans l'introduction de ce chapitre où nous faisions 

\valoir le sens cominun qui fa\,orise le retour au premier plan de la problématique 

entrepreneuriale. Nous faisions notainment reinarquer que, dans un conteste de ci\.ilisation 

coinnie celui des Etats-Unis, elle ressort largement coinine une instance d'objectivation de 

l'idéal cominun essentiel de la société américaine. Dans le conteste européen. une telle 

fonctionnalité ne se retrouve pas iminédiatenient, les systèmes moraux et politiques ayant 

longieinps été basés sur l'inégalité des statuts7'. Cette t1o.r~ a pour l'essentiel été nourrie par 

de nombreux tra\.aus empiriques panni lesquels figurent en bonne place ceux inenés par E. E. 

1-lagen et qui ont porté sur le conteste colombien7'. 

Pour espliquer les inécanismes d'apparition de dynainismes éconoiniques régionaux, l'auteur 

s'appuyant sur la théorie de la frustratioii collective, souligns que le recrutenient des 

entrepreneurs s'effectue surtout chez les individus et les groupes situés à la périphérie d'une 

société donnée. Dans le cas coloinbien en particulier, i l  s'a\.ère que les catégories de 

population autrefois stigiiiatisées ont trouvé à travers l'activité entrspreneuriale, le moyen de 

prendre leur revanche sur l'histoire. La région iiioiita~veuse d'Antigua a toujours été en ii~ar-e 

du développement colombien ainorcé depuis le XIXttiiie siècle, isolée et ignorée des &.rands 

flux coinmerciaux du pays. Or, en l'espace d'un deini siècle, c'est toute la configuration 

éconoinique et sociale régionale qui est rnétamorpliosée. On ri obsenk le dé\:eloppeiiient d'un 

véritable milieu entrepreneurial composé esseritielleinent d'Antiquefios, ainsi que l'essor d'une 

véritable éconoinie, avec la ville de Medellin coinnie épicentre. 

74 Les cpous Pinqon-Cliat-lot dans lin travail sur les catc-orics de  population conccntr6es dans le pcririietre de 
Neuilly - Auteuil - Passy, déniontrent eii arrière-plan. de qiielles niaiiikres les luttes de prestige que se livreiit ces 
acteurs stiiiscri\.eiit dans des logiques stratégiques de reclierche, de inainrieii ou d'élé\.ation de staiidirig Ils 
illustrerit aussi les fbrrries di\.erses de sélection qui se iiietteiit siiiiultaiiériieiit eii place. Ils actiialiseiit In tliese de 
P. Bourdieu. 
7 A- 
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Les sociétés sous-déieloppées sont eri etyet systénistiqiieriieiit oublies. aharidoniiées aux seiils éclairages de 
I 'aiitliropologie 



Pour construire son cadre d'explication. l'auteur propose de partir d'une donnée de l'histoire 

sociale de cette catégorie : sa marginalisation antérieure qui, en engendrant un sentiment de 

frustration collective a de fait renforcé sa base de cohésion. L'hypothèse soutenue par E. E. 

Hagen consiste à dire que cette transformation éconoinique de la région dfAnti@a s'interprète 

comiiie le résultat de la inobilisation de la conscience collective d'une catégorie de population 

autrefois inarginalisée qui a trouvé, par le biais de I'activité économique, un moyen de 

conversion relative de ses liandicaps initiaus qui la confinaient à la inarge de la société 

globale. Ce n'est pas donc la siniple juxtaposition de stratégies indi\.iduelles qui fait office de 

p r ~ n l t ~ ~ n  ~lu)h~lc., mais plus vraisemblableiiient cette situation historique. Le ressentinient 

pro\.oqué par la marginalisation passée des ..lrt/ryuefio.v a procuré le ferment de leur 

mobilisation coininunautaire, ceci dans des objectifs d'autonomisation, niais aussi de 

recouvrement d'un statut social adéquat, confonne à leur attente collecti~~e. Dans ce contexqe 

de forte cohésion identitaire, le processus de transformation sociale s'est nourri des initiatives 

d'individus qui, du fait de leur fort sentiment d'appartenance, concourent à la réalisation des 

ob-jectifs de leur groupe mkdiateinent à leurs intérèts indiiiduels. 

Se situant au niveau des résultats de l'activité entrepreneuriale pour sa part, N. smelser7", 

identifie la croissance économiqiie coinme étant au centre des "nlc;c*ca1i.a71e.\. tllr c I ~ ~ I ~ I ~ c I ~ ~ ~ . I I /  cl 

Ù /'ujr~..~/cnlc.i21 rrtl ~ h u r l g ~ n ~ ~ . ~ ~ t " .  Celle-ci ébranle les structures sociales et fournit les prémices 

d'une modernisation. Elle iriaugiire un proces de diffirentiation dans la sphère de la famille, 

de l'éconotnie, de la société globale; elle est à l'origine d'une inodiflcation du caractére intégré 

de la sociéti en contribuaiit à la production de iiou\~elles foniies de rapports sociaux qui 

rendent certaines formes antérieures obsolètes justeinent du fait du proces de diffirenciation. 

Elle occasionne enfin des pl~éiioiiiènes de désordre social - flainbée de violence, hystérie 

collective, prolifération de inoui~ements politiques et religieux -. 

Cette vision de I'inno\,ation et du progrès économiqiies comme adju\.ants a la dynamique des 

organisatioiis sociales, a leur inodernisation, est récurrente dans la littérature consacrie a 

l'entrepreneur. S. A. Scliiimpeter faisait déji \.aloir que les r6percussions de la pratique de 

I'inno\.ation rie se circonscrivent pas à la seule sphère éconoinique. Elle coinporte des 

76 Cf N. Snielser iri T. Durris. 1962 



répercussions jusque dans les habitudes sociales, les mentalités. Selon lui, "les .si/zw~ion.~ qui 

A travers toutes ces propriétés, I'entreprerieur est finalement retenu coinnle un ad-juvant 

marquant dans I'élargisseinent du tissu social qii'il lui arrive de repriser à certaine endroits. 

L'apport le plus cisible de la pensée libérale des années 1980-1990 réside dans l'actualisation 

de son rôle générique. On attend de sa tournure d'esprit et de la coïnciderice de ses principes 

d'action avec les mécanismes du marché, que son action brise l'emprise étouffante de la 

routine bureaucratique: éléinent dynamisant, esprit sceptique, moteur d'innovations 

productrices et du développeinent de nouceaus senices, il constitue un éléinent vital du 

reinpart contre le chôinage par sa faculté d'anticipation ou d'adaptation. Pour cela, historiens 

et éconoinistes ne manquent jamais de rappeler que la rareté de véritables entrepreneurs dans 

une éconoinie avancée est perçue comme un véritable risque de stagnation voire de déclin. Par 

exemple, le déclin relatif du monde industriel britannique à la fin du XIXéme et au début du 

XXéme si&cles7' est expliqué chez les historiens par l'incapacité de ce pays à susciter de 

\éritables entreprelieurs et ainsi a renouveler le circuit économique ; alors que, ajoutent-ils, la 

Grande-Bretagne a SIS l'initiatrice de l'industrialisation et de sa \ulgarisation dans les inondes 

européen et américain7'. 

Un dernier point d'inflesion de I'analyse de l'activité enti-epreneuriale que nous iiientionnons 

se rapporte à la probléinatique culturelle"\ Le cheinirieinent historique de certaines sociétés 

situies dans des contestes non-occidentaux est en effet trés édifiant sur le r6le prêté à 

-- 
' '  Cf. J .  A. Scliurnpeter, 1069. p. 18.3. 
7): Cf J .  P. Debourse, 1970 
7') Cf P. Sweeney ( 1  987), ne dit grand chose de bien dif'fèrent lorsqii'il fait reiiiarqiier que les pays qui ont corinii 
une espansion au lendeniaiii du second conflit iiiondial ont été ceux. en particulier, qui ont pu disposer d'un tissu 
densifié de petites unités pouvant entretenir uiie solidarité organique avec le cornplese industriel. Cela a été le 
cas en Alleiiiagrie, en ltalie ou au Japon. Du reste. seul ce dernier a\,ait jusqu'a uiie période pas si lointaine su 
préserver ce corps organique, d'où ses perfbrtnances au niornent ou l'économie de ses partenaires s'essoufflait ... 
h o  L'activité eritrepreneiiriale est fondan~eritaleiiierit niodelée par la culture qui recèle les significations qui 
reiideiit iritelligibles l'action sociale. Elle concourt à produire les ressources periiiettaiit de 1'iiiterpi.éter et de 
l'influencer dans un second teiiips Cf. la définition de l'action sociale doilnie par M.  \ITeber dans Econonric ct 
sociité, tome 1. Ploii. Paris. 107 1 



1.activitS entrepreneuriale (prise au sens social et historique). Mais cette contribution n'est 

pas sans posé un redoutable défi théorique. 

Manifèsteinent, tant qu'il s'est agi d'élargir la compréhension aux ressorts de la culture des 

sociétés occidentales, tant qu'on a réussi à identifier des formes satisfaisantes de transfert du 

d'entreprise? les choses étaient limpides. Mais à partir du moinent où l'analyse 

s'élargit à d'autres constellations sociales et culturelles, la culture s'est vite transformée en 

obstacle épistéinologique ina.jeur en raison de la prégnance revendiquée ou non d'lin modèle 

précis (le modèle occidental de I'ei-itreprise). C'est pourquoi lorsque I'on s'est aperçu que les 

présupposés des théories de la inodernisation calquées sur des raisonnements du type du 

détenninisine économique" n'étaient pas partout opératoires, qu'ils donnaient lieu à une série 

de contradictions, de résistances et de dysfonctionneinei~ts, I'on a coinn~encé à s'interroger 

d'abord sur la disponibilité dans les cwltures non-occideritaies, d'un terreau social, idéologique 

favorable a l'éclosion de la cellule capitaliste, a la valorisation de l'esprit d'entreprise ? L'on a 

cherché à identifier les facteurs qui y fonctionnent coinine entraves et des modalitks pour les 

réduire. Ensuite. à la faveur de la redécou~.erte de certains dé\.eloppements wébkriens sur la 

contingence historique. I'on s'est mis i interroger le caractère unique de l'expérience des 

sociktks occidentales aus débuts du capitalisine inoderne et de la gageure à ériger le inodèle 

consécutif en n~odèle transhistoriclue et transculturel. Cela i conduit a envisager la possibilité 

d'autres cheminements singuliersx2. 

Dans ce cadre général de débat, les cultures asiatiques ont exercé une \.t!ritable fascination 

grâce ii I'inscription d'lin système éconoinique d'essence capitaliste et efficient dans un 

contexte culturel différent. Un systèine économique sen.i par un inodéle de socikté qui 

s'écartent ci  bien des é~ards  de leurs éqiiivalei~ts occidentaux (les rapports de pou\,oir et 

d'autorité dans l'entreprise sont d'une autre nature que 1t;~ale-rationnelle, les raplJorts de 

SI 
II s'agit de I'at'fiiiiii stiuctiirale ciitre le siructuro-forictio~inalisriie et les doctriiies libérales dont on a dtja 

parlée et qui revient a coiisidéi-er que le dé\tloppenieiii des forces icoiioiiiiques entraînera i11.so ,fL~cio les 
trnrisforniatioiis sociales 
s7 

Ce qiiestioiineinent daiis sa dinieiisioii pliilosophique iritegre I'iiiterrogatiori : de quelle rnaniére le lien 
iritrinsèque entre la niodemite. l'individualisme. le libéralisnie se traiispose-t-il daris des contextes éloignés de 
ceus des sociétis europeeriries ? 



]'entreprise avec les pouvoirs publics se structurent et s'entretiennent de manière singuliére) 

en consentant l'intégrité de leur base sociale et culturelle. L-expérience de la modernisation 

du Japon est à ce titre citée coinme un cas d'école. Dans un oujrrage qui fait désormais 

autorité auprès de tous les férus du relativisine culturel, M. ~or i sh i rna '~  a tenté d'en 

reconstituer la traine. Selon lui, la modernisation soinme toute inattendue de cette sociétk doit 

d'abord et avant tout à la sagesse et la clainoyance du pou\.oir impérial, qui au inoinent où 

l'acculturation devenait inéluctablex' a trouvé les ressources adéquates ayant permis la 

sauvegarde des \.aleurs essentielles de la société tout en trouvant les destinations appropriées 

aux modèles culturels imposés par l'histoire. Contrairement à la stratkgie d'isolation qui a 

caractérisé la inaison Tokugawa, le gouvernement de Mutsi Hito engage par anticipation un 

train de réformes dans le sens d'une plus grande ou\.erture du pays et dans le sens de sa 

modernisation "pur le I~uzrt". La stratégie de Mutsi Hito a kt6 tout d'abord de rompre avec 

l'organisation politique de type féodal en vigueur sous le .vhoglnîtr~ et d'établir l'unité politique. 

Cette unification politique s'est effectuée tout d'abord par la restauration du shintoïsine 

comine religion ofiicielle et par une réorganisation adininistrative qui \/oit la classe des 

Suttloz~ruï perdre progressi\,ement son autorité. Elle s'est appuyée sur un fort sentiment 

national réveillé par le risque de disparition totale que les menaces extérieures faisaient planer 

sur le pays. 

Dans un second teiiips. I'eftort est porté sur I'acquisitiori de technologies, de coinpétences 

modernes par un systéiiie d'envoi d'ktiidiants en formation dans les iiniversités occidentales. 

par le dé~eloppenient de l'enseignement au niveau local et enfin. par le recours à une espertise 

itrangèreX'. De cette iiianiere, le gooverneinent du Meiji a satisfait à certaines exigences des 

puissances occidentales, les a parfois dépasskes par anticipation. L'Empereur s'est coinporté 

esactenient en entrepreneur (\figilance, sagesse, anticipation. prise de risque). 

Des auteurs s'accordent pour reconnaître que I'ainorce d'un tel processus" est en réalité 

iridissociable des strat2gies de consen ation du pouvoir iiiipérial dans un conteste social où les 

':' Cf M h?orisliirna, 1986 
h J Lin protectorat (passé a la postérité sous I'appelation " l r . t r i l i  ~r ic ;g~=tr l")  a déjà eté signé a \ec  les Etats-Unis en 
I 854. 
PZ J. Hirsclimeier reri\:oie a la Cliarte d'Oat11, où i l  est ecrit " k ~ ~ o i i ~ l ~ ~ ~ c ~  .\htrll hc . \ o r r g / r /  rhror~g/~or~r 1hc i i ' o 1 . 1 r l  .so 
CI.\ /O . S / I ~ L ~ I I ~ / I ~ C ~ I J  / / I L J , ~ I I I I L / ~ I / I O I J . S  of I / J I / I C I . I U /  I.II/L,.Y. " 
X(, On corisidére que les débuts du Japori iiiodenie rernoiiterit a la fiii de I'ére Tokugawa et par 14a\t;iieriieiit du 
gc)u\,ernciit de A,lcï,ji eii 186s 



différents corps interniédiaires sur lesqiiels il s'est tou-jour appuyé montraient des signes 

inanifestes d'inadaptation aux évolutions historiques. Ils s'accordent aussi pour dire que c'est 

ce processus qui a fa\.orisé le inodèle entrepreneurial japonais, ou " I I U / I ~ / I U ~ I . V I ~ ~ ~  ~~zu~2~igc~1~1~11". 

Cela dans deus sens précis : tout d'abord pour ce qui concerne le recrutemerit social des 

preniières générations d'industriels, puis pour l'idéologie entrepreneuriale doininante. 

Selon 1. ~irs'hmeier"', l'industrialisation (on peut entendre la inodernisation économique) du 

Japon. a été initialement inipulsée par le dynaiiiisine d'une petite noblesse des Sunlouruï 

soutenue par une \.olonté gouverneinentale. Acteurs de la Restauration, leur influence 

politique est battue en brèche dans le conteste historique particulier de la fin du XIXème 

siècle. Participer au développement industriel constitue une forme de témoignage de leur 

loyauté à la ré\!olution. En outre, I'entreprise représente le n1otltl.v O/~L'I .UII~~S de reclassement 

en tant que classe jouant un rôle dans le destin national. L'industrie présente cet avantage de 

constituer un domaine nouveau qui permet l'élaboration d'une idéologie élitiste qui se \/eut en 

contradiction avec la classe des Marchands. Cette distinction s'effectue par l'insistance sur 

l'importance stratégique de l'éducation moderne et par l'adaptation du code des S'uniownï 

(honnêteté, sens de l'intérêt collectif, loyauté vis-à-vis du gouverneinent, coopération) aux 

besoins de la nou\lelle actikrité. Le inodèle di1 "~wtiotz~rli.vntc! ~~~cmugc;riul" représente la 

transcription au niveau économique de l'idéologie du ic. (la fainille). II est un appendice du 

shintoïsine" qui  démontre là la propension de sa doctrine à 1.utilitarisiile. 

Plus rticeminent et pour ce qui concerne les autres sociétés asiatiques, l'accord est réalisé sur 

le fait qu'elles disposent elles aussi - ou tout au iiioiiis. elles ont su troinrer - Lin terreau propice 

it l'éclosion d'un ethos de I'entreprise à la fois original et efficient. Le r6le des ressources 

procurées par les cultiires dans le dé\~eloppeinent de I'ei-itreprise et par \,oie de conséquence 

dans leur dticollage écononiique") est maintenant unaniineinent reconnu et crée un véritable 

87 Cf J. Hirschriieier in K. Nakagawa, 1977. 
BS Selon H.  Hazaiiia (iii K. Nakagaula. 1977) uri des priiicipes axiologiques fondainentaus et garants de l'ordre 
social est la piété fainiliale L'individu doit \.ivre et oeu\,rer pour le r c  (la faniille) Il est dépositaire eii effet d'une 
part de responsabilité dans la reproductiori du groupe et dans la transiiiission de I'lieritage collectif 11 ne doit 
epargiicr aucun effort "pour éleier son noni". C'est directeriieiit deLant les ancêtres qu'il répond de cette 
1-espoiisabilite. De cette maniere. le . s l ~ i r r l o i . s r ~ ~ t .  a forgé les armes d'une éthique séculière matérialiste, niais aussi 
favorisé le développeriient d'lin pou\.oir de type coiistitutionricl et b~ireaucratique appuyé sur un vigoureux 
nationalisiiie. Le parallélisriie qui est f:iit a \ec  le processus de " ~ I L ~ . ; . \ C ~ I L ~ ~ I ~ ~ I I I C ~ I I I L ' I I I  1/11 IIIOI~LIL~" é\:oqué par kl 
Weber est iiicotitestablt.. 

Cf. G. \Vong (19S5), ci'. G Redding (1990 : l c ) i3 ) .  



objet de fascination. En effet. dans une partie du sous-continent asiatique, il est effectivement 

donné à observer un dj.nainisine éconoinique indéniable inatérialisé par de spectaculaires taus 

de croissance. La comn~unauté des Chinois d'outre-ine?", mais aussi les diasporas 

vietnamienne et laotierine fournissent d'innombrables illustrations d'une accoininodation 

efficiente d'un c.onfucianisme sécularisé soutenu par iine Pthique fainiliale et coininunautaire. 

S.G. Redding rapporte que dans le conteste culturel spécifique de l'éinigation des Chinois, 

"11014,s U V O I ~ , ~  uffùirc~ 2 1411 L ! I I I . I I . O I ~ I ~ C I I ~ C ~ I I /  qzii  , vo~ / / ;e~ i /  01 \~l//o~-;.vc) le r41e L/C> l f o r ~ / ~ ~ c y ~ ~ ~ c ~ ~ ~ c z ~ r .  IL) 

$l.vl?nic. fi)l?c/Io121~e poilr u~llu/i/ ZJII'UII  S I ' L I I T ~  nonlhre L / ~ I I I ~ I ~ ' I L / Z I . ~  C/&S gilrdO17/ /e /7ozll'oir t~u11.s 

/cur,v i41zi / i .v  C ; C ~ O I ~ O J I ~ I ( / I ~ ~ ~ . Y ,  ~ ~ 4 1 -  11.v . s c ~ ~ I ) o I ~ /  LJO I I I O ~ > / L ~ . ~  L'/ L~CILY qui ~ / . v / ~ I r c ) ~ i /  Cj /cvlr /o1.11- 

~tluT/lr.i.rer ini ~/onwinc tk)rl~~L: cl'~~c/i\,i/L:. .clz/.filr e/ Cj IIIC.VIII.C I/UC .ve fi.v.ve~i/ des I ~ & . ~ C ~ ( I I L V  el ylrc 

s'&/uhlis.vc~i/ LI'C.~ lrc,17.v (/'ohlI,qu/io~~ ~ ~ ; L ' I I ? I * ~ ( ~ I ~ c .  1 'c17/r~~/~relze14r tk2h rr/un/ ~ ' i > ~ ' o i /  l 'ui~je C/ 

/ ' C ~ L ~ » U ~ U ~ ~ I ~ I C I T I  dc L.C>U.Y qui 0111 dei2 l ~ I g 1 ~ 1 i  S Z I I -  rl4e"l". Ce faisant, ces organisations 

économiques et sociales. tout en légitimant le principe explicatif du paradigme lrébérien, 

apportent un cinglant dementi à la proposition wébiriennei'? selon laquelle le confucianisme 

serait misonéiste. 

Dans les contestes arabo-inusulmans, la dyriainique entreprerieuriale s'appuie au même titre 

sur l'organisation sociale et culturelle. Selon des auteurs comine P.-N. ~ e n i r u i l ' ~ .  on 

assisterait meine à une iridustrialisation diffuse qui s'opSre essentiellement par la prolifération 

des initiatives spontanées dans lesquelles se coinbinerit I'actiialisation de sa\.oii-s et de 

collectifs de tra\.ail traditionnels et I'applicatioii d'une vision é\/olutive dans Itacti\.ité. Même si 

on ne peut manquer d'observer que les dynaiiîismes s'enregistrent dans les contestes pl us ou 

inoins séciilansés (coinrne en Tunisie ou au h4aroc) o ~ i  carréinent occidentalis (les 

comii~unautés arabes Pinigrées dans les pays e~ropéen?~) ,  ces processus accréditent aussi 

l'existence d'une niorale des affaires ou la doctrine ii~usuln-iane est supposée fournir la base de 

structuration de valeurs et de conduites propices a I'investissen~ent entrepreneiirial. 11 s'avère 

90 Cf les travaux de G. \I'oiiy (1985) sur le r6le écononiique de la faniille chinoise à Hongkong et ses principes 
ibndateurs : piété filiale. rnais aussi son iinplicatiori décisi\.e dans le laiicenient des affaires de ses iiienibres. 
Dans certaines autres parties du continent. cette organisation leur \.sut d'iniportaiits succès écononiiques qui sont 
à l'origine de noiiibreuses niesures discriminatoires (accès restreint a certains marchés, numerus clausus dans 
certaines branches d'activites). d'attaques ouvertes dans des pays cornnie la Malaisie. l'Indonésie 
II I Cf S. G. Reddin; in B. Berger. 1993. 
'1 2 hl .  M'eber a soutenu que Ir facteur religieux et "les crirrtriv.\ iliuriclr~es ti 1'c;c~orlomie" ont coiistitue les 
~riiicipaies raisons du retard des sociétis asiatiqiies par rappoii A celles d'Europe 
1.3 Cf. P -N Deiiie~iil, 1993 Ci' par ailleiirs 21 Bo~ichrara (1989) oii S Tangeaciui ( 1093). 
'14 Cf Ci. Triboii, 1995 



que I'Islani, religion pourtant considérie coinme inisonéiste, réfractaire au proges, peut se 

présenter sous le visage d'une doctrine utilitariste concourant a l'édification d'institutions 

favorisant l'activité écononiiqiie". au ii-iêine titre que le protestantisine ou le confucianisine 

Si nous avions voulu ètre exhaustif, nous aurions multiplié les eseinples, en insistant sur les 

démarches d'entrepreneurs qui ont étS a l'origiiie de l'édification d'appareils de production plus 

ou moins modernes dans des pays comme le ~hili", le  rési il')'. l'lnde" ou le ~ e x i q u é ) % t  qui 

ont permis leur insertion significative dans I'éconoinie inonde. Mais en considérant les seules 

expériences asiatiques nous disposons de tous les types d'arguments qui corroborent 

l'existence de inodeles diicrgents par rapport a celui du inonde occidental. 

occidentale la mesure de toute entrepriseH"'. Elles ébranlent singuliéreinent le préjugé tenace 

qui fonde le coinportenient entrepreneurial essentielleinent sur des présupposés idéologiqiies 

, et symboliques irréductibles, bref sur I'indi\.idualisme institutionnel. Ce même préjugé qui 

consiste à peu de choses, a ne conceboir de sens de l'entreprise qu'en tennes d'efficacité -- --- 

éconoinique. Ensuite, même s'il s'airère que l'entreprise s'intègre toujours à la batterie des 
\" institiitions sociales qui entretiennent une solidarité forictionnelle entre elles et qui assuinent 

un rôle organique dans les sociétés occidentales, ces cheminements s'inscrijent en porte-à- 

faux a\.ec les théories de la modertiisation qui bàtissetit un lien intrinsèque entre inodernitk et 

individualisine Ils ainenent a réfuter I'interpretation selon laquelle la culture traditionnelle, 

claiiiqiie. I'iiitrusion des dimerisio~is sociales et ciilturelle dans le processus éconoi-iiiqiie 

agissent coinine forces d'inertie et tendent ainsi à accréditer d'autres modèles syii-iboliques 

sel-\ ant ii l'encadrer et ne gre\ant en rien son efficience 

Enfin, ces expériences illustrent à leur niveau que. non contente d'apparaitre sous des 

en\;eloppes disparates, l'entreprise peut fonctionner en s-alimentant de discours et de 

!) 5 
011 peut I'ou\rrage de hl. Robinson de 1066. 

00 Cf C. hloiitero-Çarassiis. 1997. 
0 7 Cf F. H. Cardoso, 1963. 
OS Ct: A. Gupta, 1993 
"" Cf F. De Rossi. 1971 ; cf O. Castel, 1993 
100 Sans que ne disparaisse le coiicept fbndaiiieiital d'~iii opérateur conibinniit des facteurs de ~>roduction et 
:issumant directeineiit les risques de ses ci-iois et le sort de ses activités 



pratiques forgées dans des institutions sociales, culturelles et asiologiques éloigées par 

rapport à celles en Ligueur daris les sociétés occideritales. Ces formations sociales ont, pour 
I O 1  reprendre I'iinage de G. Redding , réussi à atteindre le inèine but inais avec un \,éhicule 

différent. En tant qu'eseinples divergents, elles rendent compte de l'invention d'une manière 

suppléinentaire d'atteindre une destination au nioyen d'lin véhicule (culturel) différent ; de 

telle sorte qu'on peut risquer la proposition sui\,ante : "/'uffi~~i/& . - &/ec/ivet' entre les deus 

iiotions indi\~idualisiiie rationnel et esprit du capitalisine résulte de contii~gerîces historiques et 

non la marque d'une tare congénitalelO'. 

A l'opposé de ce inouvement global d'espansion de cultures entrepreneuriales localement 

enracinées qui ont pennis dans le iiièn~e temps la réalisation d'ol3jectifs éconon~iques de 

croissance, les pays africains semblent, c'est le moins qu'on puisse dire, très en retrait. Alors 

que les éconon~ies du continent qui tombent en déliquescence sont confinées aux n~arges du 

cominerce international, alors que les sociétés sont engluées dans un profond inarasine, on 

attend a\.ec beaucoup d'espérance l'édification d'un inodèle entrepreneuriül aux mêines 

capacités de production éconoinique (pour renouer avec la croissance, pour dynamiser le~ir 

circuit éconoinique, pour pou\.oir prétendre s'insérer dans le jeu du cominercial international, 

pour enclencher leur cycle de dé\.eloppement, pour rksister aux aléas du colninerce 

international), niais aussi sociale. Lt: consensus actuel qui émerge en la matière préseiite 
--- . - - -- 

l'entrepreneur coinine le riou\.eau cr 'c . tn  e\- IIICI('/IIIIII : c'est lu i  qui détient la clé du 

développement accéléré : aucune autre institution. qu'elle soit de type étatique, social OLI 

culturel. ne doit se substituer à elle, ni entraver son diploieinentlOz. Quelles sont les 

répercussions d'un tel re~~irement siir le inode d'abord de l'entreprise africaine ? Pour 

répondre à cette question, nous i~ous soi~~ines situés dans une perspecti\.e où se télescopent 
101 sociologie et anthropologie . Les travaux africanistes"." auxquels nous faisons appel sont 

I ( J 1  Cf. G. Redding in B Berger et alii, 1993. p. II?.  
IO2 

Un argurnent dont se saisissent régulierenieiit les tenants du néo-e\~olutionnisirie. tératologues s'ignorant, 
pour justifier la riouvelle hiérarchisation des continents et de leurs popiilations adéquate it la sélection des 
niarcl-iés porteurs. 
103 C'est en resurne ce qui ressort du R(lp1)ort sur Ic r l ~ ~ ~ e l o ~ ~ l ~ c ~ i n e t i f  r/(lri.s Ic r~~otirle 1991. Banque Alondiale. 
199 1 .  \Yashingtori. 
II14 Sociologie et anthropologie (sociale) sont synoiiynies dans notre intention. La situation de recherclie rend 
inopérantes les froiitiéres eiitre les deus disciplines déjà téiiues, en brouillarit la vision nette de la nature du statut 
et des outils du chercheur. Nous hasculoiis eiitre une approclie antliropologique ('un terrain non - occideiital) et 
une approche sociologique. I I  n'y a pas lieu de traiiclier. 
Ill! Nous a\.ons désigné ainsi les tra\aii\r niciiés daris le cadre de I'Orstom a partir de la f i i l  des aiiriees 1970. sous 
la Iioulctte de J.-L. Amselle. Ct'J -L t\iiisclle, 1977 



tous de caractère anthropologique. itant donné que les différentes spécialités de la sociologie 

qui ont pour objet l'entreprise se distinguerit. lorsqu.il s'agit d'aborder les réalités du inonde 

de la production en Afrique (ainsi que la inondialisation les ainène parfois à le faire), par de 

sibyllines propositions lorsque ce n'est un oubli systéinatique. 

I I  - ENTREPRISES ET ENTREPRENEURS EN AFRIQUE : I_lN 
TR=IITERIENT AUSSI PROBLEMATIQUE QUE CHAOTIQLTE 

Entreprises et entrepreneurs représentent à bien des égards des proies aussi insaisissables au 

niveau analytique qu'ils ne semblent avoir présenté d'intérêt sur le plan de leurs performances 

économiqiies et techniques. En conséquence, lorsqu'ils n'ont pas été relégué aux limbes de 

l'analyse, leur étude a souffert et continue encore à souffrir, inalgé I'einprise idéologique qui 

s'eserce la pensée libérale sur le continent depiiis le début des années 1980, d'iricomplétudes 

tliioriques et inéthodologiques. En quoi resseinble ce qu'on peut tenir lieu de paradigne 

esplicatif de ~'entre~rendre"~ en Afrique ? Quels éclairages les sociétés africaines proposent- 

elles quant à la syntaxe de l'entreprise ? A quels types de constructions sociales et culturelles 

ren\,oie la cellule éconoiiiique de \Jase ? 

A\~ant d'aborder I'in-iportant corpus qui existe en la matière i l  nous seinble important de 

signaler une de ses particularités. Lorsque I'anal\.se de l'entrepreneur a abordé le phénoiiiène 

sur le continent par le truchement de l'économie du dé\.eloppement, elle a exacerbé de 

illanière reinarquable et particulièrement néfaste la diinension conflictuelle de la culture. Se 

partageant entre un é\~olutionnisnie catégorique et un doynatisine ethnocentrique (plus 

qii'elle ne se situe dans une perspecti\:e hennéneutique ou anthropologique quelc.onque), elle 

a é\roIi~é vers un normati\.isme pur et siinple. Alors que des espériences rapportées font \.aloir 

la faiblesse d'une position bitie sur la référence au rnodele occidental coinme ot7e hc.v/ \va-, 

coinme modkle transhistorique. on s'intéresse peu aux intelligibilités spécifiques qu'ils 

dégagent. Tandis que I'on reconnait la possibilité de son eriracineinent dans d'autres contestes 

culturels à tout le moins aussi 2loi~liis que les sociétés africaines des sociétés occidentales, 

les analyses doininantes tendent à itablir son inadaptation irr6ductible sur le continerit. Ainsi 

I Il6 Noiis utiliseroris ce \.ocable. celui d'entreprise evoqiiaiit trop sou\.ent le lieu ph'sique où se déroule le procès 
de traiisforriiatiori pliit8t qiie I'etyiiiologie originelle- acte d'entreprendre, de niener iir i  projet écononiiqiie. 



que le remarquent justement R. Cabanes et B. ~autier"!~,  on insiste plutôt sur ce qu'elles 

inanquent (des capitaux, des coinpétences, des instruments de production) ou ce qu'elles ont 

1 en trop (des relations sociales). I I  y a fort à parier que ce traitement diff2rencié repose sur le 
! 
i mode de structuration particulier du champ des recherches en développeinent où le 

réductionnisine dominant consiste à recolistruire et à légitimer sur la base du paradigme 

culturel la nou\lelle hiérarchie des sociétés. Et dans cette mesure, les processus des "tlurtlrt2s 

de Iu IL.'I'I.C" ne font I'oljet que d'un maigre intérêt. Les dé\leloppeiiients qui \.ont sui\.re 

n'auront pas ce caractère poliinique. Seulement, après avoir rappelé les conditions du retour 

de pro-lecteur sur I'acti\.ité entrepreneuriale, nous chercherons à établir les limites tliéoriques 

et méthodologiques des courants qui se partagent le champ analytique'"' ainsi que leur 

enchaînement dans le temps. 

11-1. LES E,hrTH EPR E11'EC'R.î D.4,1'S LES COIVTE~YTES .4 FRIC4 In's : LES DOJ1i+'EES 
DU PROBLEME 

L'espression africaine de l'entreprise est restée, du inoins dans un premier temps, en inarge de 

l'analyse des processus des sociétks doininées. Jusque dans un passé assez récent, son étude 

n'a suscité qu'un intérêt, somine toute, relatif dans les courant des études africanistes. Ce n'est 

que fort réceininent q~i'elle apparaît au premier plan des préoccupations de recherche, à la 

faveur de la deinande stratigique d'entrepreneurs accompagnant la généralisation des 

politiques de restructuration éconoinique des pays au sud du Sahara. Et à partir de ce moment, 

plus que de simplement mobiliser, elle oblige par delh les froritikres disciplinaires et 

idéologiques. L'analyse de I-acti\.ité entreprenei~riale s'est imposée coinine thématique 

transversale à plusieurs disciplines des sciences sociales (l'économie, les sciences politiques, 

l'histoire, la socio-aiitliropologie et tout dernièrement les sciences de gestioii et du 

inanageineiit). L'existence de la fïnne, son mode de fonctionnement, ses performances, la 

personnalité de ses aniii-iateurs, le coinplese des rapports sociaux de tral~ail, des rapports 

sociaux de parenté, des rappons a l'autorité. aus diffractions diverses inten~eiiant au cours de 

107 
Cf. R. Cabanes et B. Lautier, 1996 

1 i ls 
Dans cette idée il rie faut pas s'attendre à reconnaitre des spécificités disciplinaires. Etarit donné 

I'indistinction des frontières épistémologiques qui spécifient les analyses du dé~~eloppement. les idées avancent 
souvent grâce à la collusion entre chercheurs de spécialités differentes. La conséquence étant que lorsqu'un 
courant arri\.e a imposer sa \.ois. ses problkinatiques eserceiit une céritable dictature. ses propositions 
de\.ieniient rapiderilerit des " I L I ~ / C , . \  t i  tir c,r.>~rrr". Ori a vil ce processus i I'ot.uvie à propos de I'inforriiel, la 
thématiqiie eiitreprericuriale ne salirait fàire exception. 



son évolution (qu'il s'agisse d'éléinents d'ordre religieux. culturel, politique ou technique). 

constituent désonnais le cadre daanalyse dans lequel toutes les problématiques antérieures de 

la inodernisation et du dé\eloppemerit Liennent s'accuser, recou\rir un second souffle 

lorsqu'elles ont su subsité dans un inarché très concurrentiel du dk\eloppeinent. 

De sorte qu'à l'heure actuelle, l'approche de l'entreprendre africain coïncide à une iiiiportante 

production bibliographique. Le corpus auquel i l  correspond et dont les origines reinontent aux 

travaux africanistes des années 1950, s'est corisidérableinent enrichi dans les ailnées 1990. 

dopé par l'actualité de la crise socio-éconoinique persistante qui s h i t  sur l'étendue du 

continent. En prêtant attention aux principales lignes d'analqse qu'il abrite, nous accédons à lin 

cliainp ou se confrontent deus types de production : d'une part des recherches à caractère 

acadkinique qiii prolongent la tradition africaniste, d'un autre côté des contributions au statut 

théorique assez ilou, mais à \.ocation instrunientale, renfermées dans une foisonnante 

littérature grise ayant son origine dans les organes de recherche des difftrentes agences de 

dé\,eloppeinent (le Bureau International du Travail, la Banque Mondiale, 1'O.C.D.E.) mais 

aussi de nonibreuses O.N.G. 

De cette inflation biblioinétrique et du concert de \.ois discordantes, on peut difficilement 

distinguer les discoiirs explicatifs clairs et rigoitrelis, par conséqiient siisceptibles de lever les 

stigmates portés au inonde de l'entreprise africaine. Pour \ u i r  clair dans ce corpus trSs 

hktérogène où se inultiplient les perspectives et échelles d'approche. où se confronterit des 

points de \.Lie sou\.ent tranchés, i l  seinble utile d'établir une ligne de partage, de contestiialiser 

les dif'terents apports, de les rappoiter à leur cadre d'énonciation. La restitution de la 

sénéalogie des discours, en s'appuyant sur les conditions de production des positions. aidera 

par la suite à décqpter et à établir les filiations théoriques des éclairages inais aussi, à 

rappeler l'origine des lieux coiniIluns et dé\.elopp~ments aporétiques actuellement disponibles 

sur la question. ].,a ligne de partage que nous a\)ons choisit- consisie à distingiier entre la 

période a\.ant la fïn des annPes 1980 et la période qui s'étend au delà. 



II-2. L %vFL LfFE,l%E DES THEORIES RXISTES ET DEPEiYD-4 LI'TISTES OU 
L 'IA'TERET POR TE -1 Li;\' "OBSTACLES DU C4 PIT.4 LISME ,1 FRICA4111vf 

L'histoire coloniale a pennis la construction d'un capital spécifique de connaissances liées aux 

différents aspects de la vie sociale dans les contextes dominés. Un capital qui s'est d'ailleurs 

considérablement enrichi dans les années précédant le inouveinent la décolonisation. 

Toutefois, I'accks au phénomène entrepreneurial par le trucheinent de cette bibliographie n'est 

pas immédiat. Le traitement de la striicturation des milieux entrspreneuriaux, des conduites 

des promoteurs d'entreprises, des ol>stacles sur leur chemin, des réussites, tout en étant présent 

daiis les travaux, n'y a pas souvent constitui un sujet d'étude autorioine. Au contraire, 

l'entreprendre a été généralement dissous dans des problématiques plus globales. Coinme le 

font reinarquer S. Ellis et Y-A.  aur ré"'^), l'une des singularités de ces développements et de 

ceux qui les su ivrorit, est que ".volivcri/ les c.1zfrcprerîctrr.v rze .vorz/ u / y ~ r ~ I ~ e ~ z ~ l ( ; s  q21e 

pur/ielIen~cn~ e/ / u I ~ ~ ~ I ~ / I ~ ~ / ~ ~ I I I c : I ~ ~ ,  srri.si.s dun.s ~mc! yrohl2n1rr/iquc. dorl/ I u ~ f i ~ c u l ~  ci.v/ exfi;riciur'e 

Ù Irëli/rc.pri.sc. ~~otzçz~e cl2 ~ I I ~ - I ? I C ; I I I ~  e/ pour eIlc-nr2rî1e : 1e.v rtrurc/~u~id.v .vr<ffbcclz/ u1o1:s L/'JI?LIII/ 

les rc!.vcur~v ~ O I ~ I I I Z ~ ~ C ~ C I I L Y ,  /CS uflirire~ t : ~ o ~ i o l ~ ~ i q u ( i ~  L J ~ \ > c I I ~ /  IL'S ~ Z I C . S / ~ O I Z . ~  i'eligi~z~.si~.v, 1e.v 

inzporlu/eul:v - e\-/7orlu/ctn:v L / ~ V L I I I /  ILI ~j!w~rlltiqz~e propre c/e.s kc~/znlzge.s /run.~f ~on/ulic~~*.c, 1c.v 

lzo111nlc.v d'ufjiri1.c.v tl~i~rrtzr /LJ co11i/?or/c11Ion/ ~ociul  c>/ les pru/iqz/~.v oh1~1fii)e.v des noui)cuzr.Y 

~-ic./~es, e/c ... Il urr i~~e I ~ Z C I I I ~ .  q t~e  1c.v C I I Z / I ~ C ~ ? ~ ~ I I ~ Z I ~ . Y  et? fr11zf ( J Z { ~ L ~ C / ~ Z I I ~ . Y  ~oic'lt( /~z{re~~ic~ll/ ëi 

.vinrplenlcn/ ouhlic;.~ cJli cal~eltlii~ tJ~r11.v 1c.v crriirli.!.vc!s rcl~r/ii:es Ù L/CJ.S ~*rr/c:gorië.v LI?.\. 1o1:v CII IS .YI  

uh.s/i-triles que le t'cr~/~i/u/i.vn~c~ ufj'ictrirz 0 2 1  c>17 .{fi'i~jt~e~', IL?S 'Iproce.v.su.v d1e~zrichi.s.ven~elz/ " ,  Irr 
r r  

~ ~ U I L I I Y  tle,~ cI~.v.ve~, (/CS L ; I I I ~ s ' ~ ,  CIC.. De sorte qu'on y accède au inoyen d'entrées indirectes, 

diverses et variées, au pris d'un effort soutenu de colkltio1ir1cnze11f"~). Ce n'est qu'après ce 

travail de coinposition et de coristruction que l'objet apparaît enfin dans sa pleine dimension. 

La connaissance des inodalités d'apparition et d'évolution du couple entrepreneur-entreprise 

n'ayant pas été au centre des ii-iotivations des reclîerclies dans lesqiielles i l  a été évoqui et n'y 

occupant qu'une portion congrue, i l  n'a donc pu offrir qu'une perception tronquée des 

intelligibilités qiii correspondent i~ cette réalité. L'esplication de cette situation réside dans le 

préjugé qui consistait à ne reconnaître aucune signification à la cellule éconc)mique africaine 

109 Cf. S. Ellis et Y-.A. Faure (1095). p . I l .  
1 1 1 1  Cf. J .  Copaiis, 1995, 1996 ; cf. L. Bazin. 1997 



parce qu'elle ne recou~ rait qu'une faible réalité ph!.siqiie et que, sa caractérisation sociale et 

Cconoinique ne renvoyait pas suffisaininent de sibwes de sa place dans l'appareil institutionnel 

des orgariismes colonisés. Elle ne rei2tait qu'un faible intérêt par rapport aux réalités dont les 

chercheurs ont \.ou1 u rendre coiiipte. C'est a la sui te de transfoniiations sun,enant dans 

l'éconoinie inondiale et dans les relations internationales que s'arnorce un preinier 

rapprochement avec l'ordre entrepreneurial. 

Dans le conteste historiclue dominé par I'affronteinent bipolaire, le redéploiement 

disciplinaire1" dans les sciences sociales engendre une éconoiiiie du déve~op~ement"~ qui 

répercute ce clivage idéologique. Et daris ce nouvel exercice, ce sont les théories structuralo- 

radicalistes qiii se sont particulikrement distinguées. Deiis axes principaux constitutifs de 

cette école nous intéressent. Une premikre perspectiire consiste à poser qu'il existe une 

accuinulation ii l'échelle niondiale de manière qu'on puisse faire inten.enir une relation 

inégalitaire entre le centre et sa périphérie. Un second are consiste à décrire les fonnations 

économiques et sociales iion-occidentales en tennes de inodes de production spécifiqucsii3. 

C'est dans le cadre de la prédon~inaiîce de ces théories dans la conjoncture historique qui est 

celle de la dCcolonisation et de I'iininédiat après-indépendance qu'apparaissent les pi-emikres 

évocations de l'entreprise. Ces analyses sont fondées sur la nature des liens que les 

orgnnisatio~is sociales et éconoiniques indigènes pouvaient entretenir avec les entreprises 

iinpériales et leurs iconoinies respectii-es. Elles se sont d'eiiiblée inscrites dans une i.ision 

d'éconoinie interi-iationale, de sociologie politique, recherchant les freins endogènes ou 

erogknes à une accuinulation locale. A ce titre, l'entreprise est l'objet d'iin traitement 

métaphorique. Elle est considérke coinine lin iiistrunient de l'exploitation des classes qui  n'a 

d'existence clii'au sens colonial et est considérée esclusii-einent ii travers le prisine des 

relations inégalitaires centre-piriphérie, c'est-à-dire comi-iie le i.ecteur de la doiiiination du 

global. C'est cette i!ision qui organise la définition d'iin des traits caractéristiques 

I I I  Cf. P. Hugon "Les trois temps de la pensée fiaticophorie cri ecorioniie d u  développement" 
11: Cf. a ce propos l'article fondateur de J Berque . "les sciences sociales et la décolonisatioii", Rmrtc Tiers- 
i\fori~lc, t 111. n3 9- 10. 1903 
l i 3  Ce centre d4interCt cst I'obiet d'iine npproclic aritlirc)pologiq~ie dans laqiielle h l  Godelier. C. hleillassous . I' 
Bourdieu (cf ces etiides sur I'Algkrit.) se sorit paniciiliireiiierit distinstics 



de I'entreprise africaine. Signalée par certains auteurs' '" dans les années 1970, elle a continué 

à doininer dans les discours, coinme le laissent transparaître les contributions regroupées dans 

un des ouvrages ma-jeurs sur la question11'. Selon K. Galissot, la singularité de I'entreprise 

africaine réside " c i ~ ~ l l . ~  IL' fi111 qz-~C'lle ~~'c>sI PUS prCcisC;1)1~'171 IIITC? clif eh lu ]>~'odtici~oil, ci ut?.^ lu 

nic.c.zrrc oii il tlc ~'cff>c/tle -. .c.14r plucc? ( J ~ ~ ' Z I I ? C  pci/-/ / ~ I ' L ' I I I I ~ ~ C  L ~ C ?  L * O I I L / ~ / ~ O I ~ I I ~ I I I L ~ I ? I  /7021/' 

lresj~or/(//;o~l, ou 2 I ' ~ I I I ~ ~ I ~ / ~ I / I O ~ ~ ,  qu'z117 ~ * o ~ z c / i / i o ~ ~ ~ r e ~ ~ z e ~ ~ /  .f11?(11 pour /u d i . s / r~hz~/ io~~ ; lu 

pro~lzic~ iotz 11 'C-Y I.V/C L ~ I I I S I  qzië pill* C>.Y/I'LI~/ 1011 OU ut/ I I I ~ C Z L V  ( 1 2 4 . ~  e l ~ w . ~  h0141.c. (le lu cIz~/î~?ë 

pr.otiuc/ii'c". 

Dans un second temps, l'analyse s'appesantissant sur un autre caractkre dominant (c'est-à-dire 

celui de I'entreprise cornnie le cadre de l'exploitation des inasses), les phénoinèiies qui 

emportent I'intkrêt des chercheurs se rapportent aux processus dans lesquels sont engagkes les 

masses laborieuses, le inode d'organisation de celles-ci en mou\.ements sociaus, les situations 

aur uelles conduisent I'accumulation sous dépendance technologique (les distorsions 

sectorielles favorables à certaines catégories d1acti\.ités"" chôinage urbain) et enfin, le 

cheminement des caikgories sociales supérieures supposées constituer le relais de 

I'accuinulation à I'kchelle mondiale (le rôle des bourgeoisies nationales). 

Ces optiques où l'ordre entrepreneurial est contesté dans son essence n'ont pas permis de 

parler d'entreprise, pas plus que du reste la hauteur de l'échelle dlobser\.ation et d'analyse 

retenue n'a perinis une \.ision nette de la réalité. On peut soutenir que dans cette mesure, la 

inatérialité de I'acti\.iti entrepreneuriale a été einbrouill6e par des \.isions niacroscopiqiies 

faisant une économie des relations internationales et une sociologie des classes sociales. C'est 

seulement avec I'iinportation des perspecti\:es de l'anthropologie sociale britannique et le 

"r.c/ozir c'r lu i ~ i l l ~ "  des anthropologues que débutent les tra\.aus adoptant une focale rkglée sur 

les réalités internes de I'entreprise. Les anthropologues ont ainsi été aineiiés à s'intéresser au 

milieu urbain"', par un constat qui peut être celui-ci : les structures villaçeoises entretiennent 

11-1 Cf les nombreux ou\.rages de S. .r\iniii sur le capitalisnie nioridial. 
1 I ?  Cf ou\:rage collectif soiis la direction de C. Coqiieq-Vidro\.itcl~ ( 1  "3) 
1 Ih Cf. I'arialyse de  ce qu'oii appelle coriiiiiuiienieiit le " ~ l ~ i l c h  L~~.sL>LIsL,''. c'est-a-dire en gros. la prédominarice de la 
logique d'absorption qui. dans les ecoiioriiies atiicaiiies a conduit en particulier aux deseqiiilibres à I'origiilc de 
la crise actuelle. 
117 G. Balandier a eté un prkcurseur en Fraiice. de ce iiioii\.ement a\,ec sa .Sociok~gic clcs Rrr1:~rri~ille .loires, 
( 1985) oii ericore Sens c/prri.vsriric.c. ( 1 Q7 1 ). 



des rapports de dépendance avec les nouveaus qui s'instaurent en ville"s Les regards. 

dans un premier teinps se sont portes prioritaireinent sur les coinportements au travail, les 

rSpercussions de l'intrusion du travail moderne dans les structures de la société traditionnelle 

(boule\:ersement des hiérarchies, constitution de nouveaux cadres sociaux qui engendrent de 

nou\;eaus types de rapports sociaux), les effets de l'industrialisation. 

Donc d i  manière générale, on peut considérer que c'est par le trucheineiit d'une anthropologie 

éconoinique, du monde du travail nianufactiirier priciséi-iîent que débute l'histoire thiorique 

de l'entreprise africaine. En effet la reconnaissance du champ urbain dans l'anthropologie jette 

les bases d'une approche internaliste de l'entreprise bien qu'encore fragmentaire. J .  ~ o ~ a n s " "  

rapporte a cet effet que ".vc,/oi~ 1c.s rcc~lzc/.clîe.v, /el ou /cl tr.vl~èc/ de /u i-ic ~k 12111rc~pri.vè ë.v/ p/z4.v 

oz/ 1~zoi11.v hie11 17ri.v etz ~*0/1.vic/Grct/i0/7 : 1e.v I I IGC(U~I .~IIZC~.~ ~ / l c ~ ~ ~ h u u c / ~ ~ ~ ;  /u gcJ.s/io~7 cI1c~~.sct7~h/e 

lu nzcrir~-d'oc.n~~~~e së1on ICS qz~ct/!fi~~u/iot~.s, /es rr/e/ier:s; le r(îIe t/e Iu hié~~urchië (con/rc.~iwî/~*ës. 

/ec/lrliciell.v, 117gé11iez11:s); 1c.v S Z I I ' ~ ' I ~ ~ L ~ I ? L ' C . ~  J).\:~Ic/uc's ou ill.v/i/zt/ io11t7e//e.s (/i /U ~ u I - I ~ ~ L ' I ~ c  

l'~.uciu/cl' (co/o~~,v, I I I ~ I ~ ~ I I C ~ . ~ ;  b/(itzc.s, 17oir.y), /e.s po11liq1tè.v i17~/1{.v/ric~//ë.v L/C.S c/irec/iot~.v c,/ 1e.v 

1-o/tr/io/zs c.17lr.c cc.v r/c~rniilr.e.v è/ /'/:irr/". 

Avec les indépendances et I'affinnation du fait Sconoinique national, l'intérêt pour l'objet 

entrepreneurial s'étend corisidirablenient, toutefois les recherches s'organisent essentielleinent 

autour de la thiinatique de I'affinnation de I'Etat naissant comme principal agent. Les trailaus 

cori\,ergent en effet sur le rôle économique réel ou en tout cas que devrait jouer I'Etat et les 

institutions piibliqiies. D'uiie inaniire ou d'une autre, les ticonoinistes di1 développement, tous 

liorizons tlikoriqiies et idéologiques confondus, ont adhir i  à l'idée selon laquelle 1'Etat post- 

colonial pou17ait (ou de\ ait) prendre eii charge le gigantesque prograinine de dé\ eloppenient 

ticonoiniqiie et de iiiodernisation des sociétés. En rapport avec la prédoininance de la doctrine 

iiiarsiste et les théories de la dépendance, la pensée réductrice dans les décennies 1960- 1970 a 

donc été de considérer I'Etat coinnie l'artisan, le maître-d'oeiivre et le garant du processus de 

transformation éconoiriiqiie et sociale en considération notamment de son pouvoir régalien 

I IS Daiis le prolongenient de cette idée. de R De\-auges (1077) a illiistré de <luelle manière la sorcellerie 
iiitewieiit coiiime foriiie de dissuasion de la i-éussite iiidividuelle , J.-P. \Varilier (1993) quant à lui doiirier des 
indicatioiis sur les consequerices d'une réussite hors du cadre claniclue sur les preémiiierices coutuiiiières et sur 
Ics stratégies de coiiversion de sau\.egar-de d'un patrinioirie ii travers I'irivestissenieiit dans le symboliclue (1-acliat 
de tcrres ou de titres riobiliaires). 
I I ' )  J Copaiis (1995) en rend coiiipte dc riiariitire dctaillGe 



inais surtout, en raison de son iinplication dans un champ de relations internatioiiales qui lui 

fait disposer d'un pouvoir considérable d'action grâce aux prêts, aux dons et à l'expertise 

technique qu'il peut en espérer. 

Du reste, c'est ce scGnario qiii s'est efTecti\.einent inis en place dans la plupart des pays 

accédant à la sou~erainetk nationale. Par le biais d'entreprises publiques ou d'éconoinie iiiiste, 

1'Etat post-colonial travaille à la mise en place d'un appareil éconoinique de type national, qui 

vient se greffer au parc des établissements de multinationales antérieureinent ou nou\lellement 

en place. Cet objectif est soutenu par une éconoinie de rente florissante et une assistance 

technique internationale qui font de l'entreprise au sens national un appendice de l'appareil 

d'Etat. On sait que cette apologie va laisser place par la suite, a l'heure des bilans, à de sévères 

critiques dans lesquelles les conseillers de prince et les propliktes d'hier se inétaniorphoseiit en 

irréductibles apostats. Dans cette illesure, la constitution d'une classe nationale d'entrepreneurs 

ne pouvait que reprksenter un intérêt bien en retrait par rapport aux intelligibilités produites 

par l'action publique. 

Mais l'immixtion publique dans le doinaine économique en se renforçant provoque deux 

situations nouvelles suiiant que l'on se place du point de \ ue de la réalité ou du point de ilue 

de l'arialj se. C'est-à-dire. I'ai'tirmatioii d'un pole, certes iiiarginal, d'accumulation économique 

aus intérêts 1i)rteinent imbriqués i ceus de la personnalité de 1'Etat incarnée par son personnel 

politiqire et adininistratif' d'iirie p,1rt, l'interrogation sur l'existence et la signification d'une 

bourgeoisie au sens national. d'autre part. Elle a doiiiié lieu à uii débat animé, qu'on connaît 

sous l'appellation de "~lChtr/ k è ~ ~ ~ w r t " .  

11-2.2. LE PA ï'Rl1îiO.Y14I,IS,lfE A 1 ' (('OEl'R DES 3 PPA REILS I.OC1 LI\' 1)E POIII'OIR 

Vers la f i n  des années 1970 et le d6but des années 1980. en plus d'un int6rt.t constant pour la 

dynamiclile entrepreneuriale publiqiie, des analyses se profilent pour dire qu'il esisté un 

modèle politico-6corioiiiique oii personnel politique et niilieus des affaires entretiennent des 

rapports de dépendance iii~iturlle. de sujétioii et de confiision d'intériits. A cet el'tèt, dans son 

panorama historique de I'éiiiergence du capitalisme africain, .l. 11ilTe'"' s'appuie sur les 

contèstes politiqiies polir distii~guei- trois t!,pes de dé\~elopl,ciiicnt eiiti-epreneurial. Taiidis cllie 



dans les pays à option socialiste on a cherché à démanteler le secteur pri1.6, certains régimes 

(rares i l  faut le remarquer) ont pri\.ilégié un libéralisme national en optant pour la promotion 

d'i~ne classe d'entrepreneurs "117~/1gL;17e.\". C'est le cas dans certain pays anglophones coinme le 

Nigeria ou le ~ e n ~ a ' " .  Un troisième pôle a réuni les pays qui ont eu vis-à-vis du secteur une 

attitude essentielleinent guidée par le pragmatisme. Ils ont suscité ce que l'auteur a appelé 

"C-U~IILI/I.\IIIL' ~ ~ U ~ U S I / U I I ~ C " ,  c'est-à-dire le dé\,eloppeinent d'un inilieu entrepreneurial reposant 

sur une confusion entre les espaces public et privé et la dirivation de positions adininistratives 

ou politiques en positions d'accumulatiori personnelle. 

La reprise de I'idke que les inilieus d'affaires animés par des entrepreneurs nationaux qui se 

inanifestent un peu partout sur le continent le font à I'oinbre du soutien et des protections 

publiques. niarque le &but de l'the de l'analyse patriinonialiste. C'est a r e c  le dk\:eloppement 

des travaux sur la structuration des pouvoirs modernes africains que l'entrepreneur recouvre 

une personnalité réelle, à travers la figure de I'hoinine d'affaires précisement. Dans cette 

lecture, l'entreprise ressort comme un entrelacs d'intérêts, de dépendances réciproques, de 

su-jetions, établis entre les promoteurs et I'Etat, qui n'est lui-inême, rien d'autre qu'une 

cigantesque entreprise. Son développement procède du 171o(/11.s I*II>CIZ(/I établi entre les " 

pou\ioirs post-coloniaus et les relais de soutien politique qui les ont appuyés pendant leur 

conquête du pou\,oir ou qui disposent d'une influence capable de conforter leur assise'". Le 

"~.on/~.üt a.~;ni;gultri.v" défini par D. Cruise o '~rien '"  est une illustration du processus 

d'accutnulation de la confrérie des !l.lotn.it/cs qui dépasse ai~jourd'liui le cadre de la prodiiction 

arachidière. Le siicct:s des nlcn.uhor~/.v n~owi</c..~ qui repose d'une part sur I'esploitation des 

/ou/ih,'". se fonde sur l'exploitation de pouvoir d'influence et de passe-droits. P. ~abazee"' 

rencliGrit en reconi-iaissant que ce type d'interdépendance trou\-e des expressions plus oii 

moin5 éloi~mées dans les autres contestes politiques africains. Au Togo, la position doininante 

des Marna Benz et l'impunité dont elles bénéficient se justifieraient par l'appui qu'elles ont 

apporté au parti indépendantiste de S. Olyinpio puis, par leur engagement dans le 
~- - 

"O Cf. J lliffe, 1983. 
1'1 Eii niatiere écorioniiqiie iiiais aussi politique. on met gérieralernent les diffèrcrices de cnmporte~~icnt daiis le 
nionde fraiicopliorie et ceux daris le moiide aiiglophoiie sur le compte des systeiiies d'adniiiiistratioii coloiiiaus. 
I Z ?  \*air à ce sujet les aiialyses de "l'c;col~~ ho~~clclrris~~" . J . - F .  Ba'art, C. Coulon. J -F. hlédard. 
1 -3  D. Cr~iise olBrien explique q~i 'au Seiiégal, I'Etat a établi un coritrat a\.ec In corif7érie des , l . lor~~. / t / (~.s  qiii eii 
retour dc I'encadreiiieiit des niasses nirales qu'elle assure pour I'Etnt. profite de passe-droits dans I'écorioiiiie 
aracliiclikre. riiaiiiceriaiit daiis le coriiiiierce d'impoitatiori et I'iiidiistrie 
12-1 Cf J .  C'opaiis. 1 <)SO : C. Co~iloii, 1979 nu encore I I .  hlagassouba. 1%; 



Rassemblement du Peuple Togolais ensuite. En Côte-d'I\.oire, ce mOine type de collusion 

d'inttrêts entre la société des planteurs et les dirigeants du R.D.A. est notoire. D'un autre côté, 

le choix des responsables du Niger de rejoindre le Conseil de l'Entente au lieu de la 

Fédération du Mali s'espliquerait par le lobb>.irig actif des coininerçantsj~ur:~&. 

L'idée qui résuine ce schéina de penste est qu'il ii'esiste pas de formes possibles de réussite en 

dehors de celles sanctifiées par le régiine cela, qu'elle soit économique, sociale ou politique. 

Seuls ceux pouvant se prévaloir d'une influerice capable de conforter l'assise du régime ou 

possédant un capital-relation ancré au coeur du groupe dirigeant peuvent prétendre aux 

prébendes et aus passe-droits. Avant que certains auteurs n'en viennent à les qualifier de 

nouveau coinme des facteurs esplicatifs des stratégies de consolidation des pouvoirs post- 

~oloniaux'~", ce caractère néo-patrimoiiialiste a été traité gi-néralen~ent de manière isolée et du 

point de vue de I'iinmoralité plus ou moins grande qui le sous-tend. C'est en partie une des 

raisons pour lesquelles la qualité d'entrepreneur a été dénike aus promoteurs nationaux, les 

éconoinistes préférant parler à leur endroit "il'(~~fi~i~.i.r/c?s", "dfoj~por/~ari.v/c~.s (lu pou\~oi~*", 

"tl'l~o~t~rtlc~s t/'u['uirc.~". Ce qui tkinoigne d'une certaine manikre, de l'oubli (ou du inanqiie de 

\'i.stu) des enjeux du clientilisine daris la recherche d'hkgéinonie des pouvoirs non pas 

uniquement post-coloniaus. mais de toute fbnne de pouvoir politique"7. 

II-2.3. I-A ;WO.\'ï'EE I)L: F.417' ECO!VO.IflQC!E AA ï10:\:41. Eï' 1.E " ~ ~ I i . 1 1 '  K E I v Y . ~ ~ ' "  

L'extension du doinaine de l'entreprise nationale \.a s'accélérer avec la généralisation des 

mesures de nationalisation. Cet événement initie deus nou\ielles situations d'étude. Dans un 

premier temps, elle pose daris le cadre du débat kenyan notaininent. Iü nature des dynainisines 

ciitrepreneuriaux nationaux. J .  ~ o ~ a n s ' "  en fournit un résuiné tout en nuances d'où on retient 

que "lcs hor~r.gcoi.sic~s nlr/io/,ctlc.s 17'c~xi.~/r1ll p r o h ~ h l ë ~ ~ ~ c ~ ~ l ~  ptl .~  CI^ ~ / I * I ( ~ U C  11oirc. I I I C ~ I . ~  1e.v 

17oj~trla ~ ~ ' c ~ ~ I / I . c ~ ~ c J I ~ ~ I I ~ . \  t i~~/ocl~/or~c~.v . S O I T /  ~ I C I I ,  L'II 2111 .SL'II.Y, " I ~ U ~ ~ O J I L I I I - V "  (\*is-Li-~,i.s CIL' ICLIKY 

j~ro/cJc3/c1~/r.~, / 1 4 1 ~ ~ 1 ~ 1 - . ~  0 1 1  ~~011c~11/-rc~11/.~ / I I / O I . / I ~ / / I ~ / ~ ( I Z I . Y ) .  1, 'Lc~o17o1izI'~ LIIIC? I I I ~ I I * C / I ~  '>.Y/ 11/70 C ~ / I ~ . Y C J ,  

IL'.\. i l l+/lt l~tiiq~~~.v t u  C ~ L I / ~ I I L I I I . Y I ~ I ~ ~  ~ I J I . / c . ~ I ~ I I  cl1 .so17/ Z I I I O  L ~ u / ~ c " .  Er] effet, et des études einpiriclues 

"' Cf P. Lahazée. 199 1 
1-17  Les travaus de J.-F. Bayart ou .A. hlbembe sorit particulierelnent instructifs. 
127 Cf, à ce propos le regard critique qii'effectiie C \\!rislit-hlills sur les élites aii soiilniet du pou\.oir aniéricaiii 
ou pour cc qui concerne la France les tra\,au\r de P Bourdieu sur les arcanes d'iiii pou\oir d'Etat qui tciid à se 
consolider sous la torrne d'~iiie noblesse 



l'attestent, on ne peut mettre la croissance kenyane à l'actif exclusif des capitaus autochtones. 

Le "iniracle économique" dont i l  est question est une coïncidence entre des protections de 

I'Etat, des prises de participation étrangères, indiennes notarninent et l'élargissement de la 

sphère d'accuinulation des entrepreneurs nationaux. Ainsi le inouveinent qui s'opère n'est en 

contradiction ni avec I'affirination d'une bourgeoisie autonome, ni avec celles de ses 

accointances avec le capital étranger et le pou\.oir politique. En d'autres mots le "dkhui 

kc!i?j-u~~" n'a pas permis de dépasser ces quasi-hidences ; i l  a plut6t été l'occasion de réactiver 

les thiories iiiarsistes et de la dzpendance, se signalant d'un autre côté par le inépris des 

diriiensions sociales et Iiistoriques des processus éconoiniqiies retenus. 

Le " ~ l i : h ~ /  kè/lgun" a trouvé une nou\~elle actualité dans la généralisation des mesures de 

nationalisation, qui \.ont riorienter considérableinent le regard sur l'entreprise en Afrique. 

Jusque là, elle relevait globaleinent du modèle organisatiorinel occidental et de la logique 

accuinulative, en tant qu'entreprise coloniale ou néo-coloniale notaininent. Ses secteurs clefs 

que sont la gestion, la production et l'organisation technique, sont restés sous le contrôle 

exclusif d'un personnel d'encadreinent coinposé essentiellement d'expatriés. L'expertise 

occidentale a d'ailleurs continué d'être sollicitée, bien après les indépendances et cela quelles 

que soient les options politiques en vigueur. Ainsi lorsqu'on décide "di!fi~iccr~~isër.", c'est-à- 

dire de passer le contrôle total des infrastructures sous la responsabilité de gestior~naires 

africains, c'est u n  mode de gestion nouveau qui émerge. Dès les premiers inonients des 

structures " -J i - i~crn isk~a" ,  i l  s'a\.ère que la prise en charge de la gestion et du fonctionneinerit 

de I'eiitreprise lie renvoie pas à itne copie iniiiiétiqut: du inodele gestionnaire iinporté. Elles 

donnent à \~oir des processus de recrkation, dQin\iention de inétliodes, de significatioiis 

s!~iiil~oIiq~ies et donc de finalités. 

L'entreprise nationale off're le cadre d'observation de procédés originaux dans la gestion 

(niodes de recritteiiieiit, sxoirs professionnels, producti\.ité). Mais ce qui retient le plus 

l'attention, c'est que dans sa version publique, son fonctionneinent semble relever de règles et 

de Ilnalités techniques politiclues et financikres singulières. I I  est inscrit dans les objectif> de 

IPgitiination du pouvoir moderne. L'entreprise publique s'ajoute au dispositif clientéliste en 

tant que lieu perinettant de làire circuler certaines ressources financières ct certaines 

128 Cf. S .  Copaiis, 1 9 9 .  



personnes. Elle sert de cadre de récompense des fidiles partisans et donc comine le lieu oil 

s'organise la circulation des meinbres de l'élite. Inipliqu6e de cette sorte dans le jeu politique, 

elle a été appelée à sortir de ses rôles économiques pour assumer des missioris extra- 

économiques : coinme adjuvant aux inarchandages politiciens, coinine inatérialisation de la 

volonté politique de modernisation, comine levier indispensable à l'encadrement et aii 

contrôle de la mobiliti sociale. 

Dans cette idée. la signification originelle de l'industrialisation coiiiiiie opération de 

croissance et de di\-eloppement éconon~iques ne pou\,aik manquer d'ctre dévoyée. Les 

éconoinistes qui se sont intéressés de près au fonctionneinent réel des entreprises, aux fonnes 

d'organisation du travail en les passant au crible des critères sommaires de la rationalité 

économique, ont d'einblée fait valoir que les logiques d'investisseinent, de gestion et de 

fonctionneinent de l'entreprise ont été à l'opposé de toute logique économique et financittre 

orthodoxe. Ils en \.eulent pour preuves, les innombrables "cn1l72tirulc.v clurw le tlLvc~~*r", les 

"mirugcs 1c~chr101ogiqire.v" et autres cimetières "~'C/C~>~UIZI.V ~/U,IC.V'"~~). Le constat de la 

situation déplorable des entreprises publiques va alors très vite constituer la base du chef 

d'accusation des procis intentés aux entrepreneurs et gestionnaires africains dont les \.erdicts 

sans appel \:ont à leur tour structurer la LIO.YU ordinaire sur le inodèle africain d'entreprise''0. 

Un i.u~k~-nlc,c~z/r~~ à destination des patrons et des coopkrants en partance pour l'Afrique donne 

une mesure édifiante'" du déni de compétence et d'efficacité du manager africain. En forçant 

ii peine le trait, i l  enseigne que l'entreprise est un 'hainp de forces antinomiques a\cc la 

perforinance et l'efficacité. Les africains sont de mau\.ais gestionnaires en raison de leur 

faiblesse économique qui les soiimet aux desiderata de leur bienfaiteur dans les cercles de 

d6cisions (adiiiinistrations, parti, banque). Obligés de s'eiitourer d'une ploiitostruct~ire qui 

caraiitit de boiiiies relations avec I'estérieur, ils é1Svent en institiition le coiirt-circ~iitaçe - 
permanent des prockdures hiérarchiques, un mépris des regles de gestion et d'efficacité. Ce 

qui est finaleinent un impkratif dans I'entreprise africaine, estiiiient-ils, c'est une bonne gestion 

du pou\-oir et non un pou\.oir iiicontestable des gestionilaires. 

""f. J .  Giri, 1985. 
1 ' O  Les points de vue exprimes ont ceci de notable, ils \.ont focaliser toute l'attention des tenants du courant 
riinriageiiierit inter-culturel qui doiiiiiie le cliarnp de l'analyse dalis les aiiriies 1990, salis pouvoir. i l  faut bien le 
recoiinaitre proposer uii discours scierititique diçrie de ce iioiii. 
171 Cf I)ic~griostic gestion tle /ri R.1l.E. (!fi.iccriric, Ecole rioriiiale superieure de Cacliaii. hlinistere de la 
Coopération, 1986 



Les enjeus d'un discrédit généralisé des managers africains - qui soit dit au passage est 

largement inténorisi par les africains eux-mêinesP2 - sont on ne peut plus iiianifestes. Ils se 

matérialisent à travers le maintien de l'expertise européenne dans les firmes inultinationales et 

son retour en force dans les entreprises nationales. Le nlytlie gestionnaire et techniciste qui se 

met en place sert effecti~enîent à disqualifier les établissements et les gestionnaires qui 

s'écartent de la "non~w" capitaliste1". II se rapproche d'une entreprise d'internalisation sur le 

continent de inodèles arrimés à iine idéologie mondialement dominante et kalide. La raison 

kconomique comine mode de réalisation de l'intérêt et de la rationalité substar1tielle comme 

l'aune de I'optiinum d'eftïcacité s'imposent à tous des impératifs catégoriques car i l  

n'y a pas de principe qui soit \.rai pour un continent et qui seraient faux pour un autrei3! Dans 

la pensée libérale qui s'étale, l'efficacité et la productivité apparaissent les références 

explicatives et normatives uni\ierselle par absolu. Elles ont cessé d'être une modalité pour 

devenir I'objectif.principa1 non seulement des entreprises, mais aussi de 1'Etat et de la société 

entière. Elles justifient la hikrarchisation des continents et leurs populations et l'intérêt de 

commercer ou non a\.ec eus. Le traitement qui est réser\gé par les inédia aux rapports entre la 

France et ses anciennes colonies est courant d'une forme de condescendance ou de 

com~nisération assez éloqiientes siIr la large intériorisation de cette réference iini\lerselle. Un 

exemple suffit à cela. Des élections ont-elles lieu dans un de ces pays quelconques, l'on 

mettra en évidence les enjeux (les intkrêts économiques) dans le iilèine teinps qu'or] taira 

l'insignificativitk de ce non-é\.Prieinent pour les popiilatioiis locales qui savent que de toutes 

les façons tout restera comme avant : la corruption, la répression d'Etat, les inégalités. Or, ce 

traiten~ent differencii de I'inforn-iation n'est pas, à y regarder de près, bien loin de la 

condescendance par laquelle certaines catigories de chercheurs s'espriinent sur les questions 

africaines. Nous aurons l'occasion d'y revenir en présentant le courant d'études du 

inrinagelnent qui s'est iinposé réceiilinent a\.ec force. 

132 A comniericer par les niilieus ~ouvenienientaus qui, recourant systei~iatiqiiernent à une expertise etrnii-cre 
pour la direction d'entreprises nationales ou multiiiatioiiales, signifient leur défiance \vis-à-vis des cadres africains 
et renforcent I'iniage de leur iriconil)eteiice. Le cas d'Air Afrique est eseniplaire qiirint a la vigueur du iriytlie du 
blanc oninipoterit. Or, des travaus significatifs (ceus de B. Latour, 1974 ou encore de 1-1. Bourgoin. 1084) 
erisei-nent que les cadres africains peuvent Ctre aussi efficaces que leurs honioiogues espatries. 
113 Cf. 1'. Labazée (1990) qui aiialyse de quelle niaiii6re le in!~he techniciste joue le rôle de loi d'eiitropie daiis 
les milieu\; eiitrepreiieiiriaiiu biirkiriabe. 
134 La forniiilatiori qile iioiis ernpruntoiis au discours de R. Duinas prorioiice au soniriiet des cliefs d'Etnts finiico- 
africains de la Baule se passe de corriiiic.iitaires sur l'eriiprise du coniplese idéologique coriiposé par I'iiitégratioii 
cuniulati\.e de I'éconoiiiie de niarché et de la dcniocratie. 



La présentation de la dominance, dans le milieu des affaires, de l'entrepreneur-politicien n'a 

pas, pas plus que celle des théses dépendantistes, permis de reconnaître une autonomie 

institutionnelle du statut d'entrepreneur, en raison de la corrélation nécessaire qu'elle établit 

entre des itinéraires individuels de réussite économique et l'entrisme politique. C'est le mode 

d'organisation de la société politique qui a déterminé la composition et la structuration des 

attitudes entrepreneuriales. Il n'a suscité que des "murchunds" et "n2gociant.~", c'est-à-dire des 

activités peu productives, ne nécessitant que peu de savoirs techniques et organisationnels 

complexes. Toutefois, ainsi que l'enseigne le type d'études qui prend place à la fin des années 

1970, l'entrepreneur mursIzallic.n n'est pas la panacée. Il faut se rendre à l'évidence qu'il existe 

des catégories d'entrepreneurs dont les logiques accumulatives empruntent peu aux traits du 

clientélisme politique, lorsqu'elles ne sont pas tout bonnement autonomes. 

11-2.4. L 'ECONOMIE DES RESEA UX MARC-H&DS S.4HELIENS 

Les travaux africanistes rendent obsolètes assez vite la problématique des obstacles a 

l'émergence du capitalisme afiicain et de la nature capitaliste ou non des formes 

d'accumulation repérées ici ou la. Se focalisant sur l'étude des coinmunautés marchandes 

africaines, ils sont le cadre de démonstration de l'existence d'une tradition séculaire du 

commerce dans la sous-région qui a fonctionné sous forme de diasporas marchandes, un peu à 

l'image de la logique qui fut celle des inaisons de courtage européennes. Assujetti un moment 

à la politique des comptoirs sous la colonisation, il a recouvré pro~gessivement et parfois 

dépassé son ancien espace vital au moment des indépendances. 

Lorsqu'on s'attarde sur son actualité, l'expérience renvoie l'image d'un phénomène social qui 

repose sur des construits sociaux suffisamment stabilisés et opératoires dans le temps et dans 

l'espace. Les systèmes cominerciaus qui nervurent l'espace africain, mais qui s'étendent aussi 

à 1'~uro~e"',  informent de la vitalité et de l'efficacité de la combinaison, en matière de 

pratique professionnelle et de discours organisationnel, de survivances et de créations 

récentes. La reproduction d'itinéraires individuels et collectifs des promoteurs (-rlilrsk, tlroultr. 

h~11?2huru, huml~lkkC), la description des formes de sociabilité et des types d'éthique donnent en 

'" Cf. à ce propos le riche travail de G.  Salem (1983) sur les diasporas d'artisans et de commerçants sénégalais 
en France ou plus récemment encore, les analyses de V. Ebin (1993) ou celles de S. Bredeloup (.1995). 



effet A apprécier la vitalité d'une Gconoinie de type réticulaire où la logique d'accumulation 

qui s'affirme se spécifie par I'instruinentalisation de deus cadres référentiels imbriqués : les 

éléinents de la parenté et de l'alliance d'une part, la religion d'autre part. Ce qui fait que les 

pron-ioteurs bâtissent et consolident leurs réseaux en consentant d'importants investisseinents 

sociologiques, inais ne les empCchent pas de procéder selon un sens consoniiiié des affaires et 

une rationalité intégrale dans sa pratique professionnelle. Enfin, en même temps qu'ils 

réalisent une différenciation sociale nette par rapport à d'autres coinposantes sociales 

(notamment le personnel administratif et politique), ils établissent et entretiennent des 

relations variées avec elles, des relations qui ne sont pas uniqiiement saisissables a t ra~ers la 

focale inorale (parasitage, clientél isine, corruption). 

En soinine, ces trakaux sont arrijés à restituer sipificativernent les ii~odes de structuration 

des réseaux marchands internationaux ainsi qu'à dégager les logiques qui président aux 

décisions et aux pratiques dont les faits sont les résultats. Lesquels ne s'épuisent jamais un 

utilitarisme exclusiveinent économiquel'~ Les travaux de P. Labazée dans le conteste 

burkinabé, ceux d7E.Grégoire ou de P. Kipré illustrent assez bien toutes ces diiiiensions Ils 

intègrent de ce fait l'explication globale qui fait valoir 1-existence d'une catégorie de 

proinoteurs, en dehors des fonctionnaires et autres membres du personnel politique de\,enus 

entrepreneurs du fait de la con\ersion de leur pou\,oir de fonction en pouLoir d'action 

économique, qui font intervenir des logiques fondSes sur le capital social, des réseaux de 

dépendances sociales et religieuses, indépendaminent de l'autorité politique. Ces 

entrepreneurs proposent ~ i i î  pendant homéomorphique à l'entreprise. en ii-iêii-ie teiiips qu'ils 

représentent la base historique et sociale d'un e//zo.\ éconoinique irréfutableinent iiioderne. 

11 faut juste remarqiier que ce type d'analj.se participe d'un grand inouvernent ~iiobilisé à la 

dé-construction critique des rapports de travail, pour une ineilleure coin préhension des fonnes 

d'adaptation ails contestes politiques et historiques ainsi que des modes d'articulation des 

sphères traditionnelles aux sphères modernes de I'écotioinie officielle ou informelle. I l  en a 

cler sur ses découle un resserrement théorique autour de l'entrepreneur, pour enfin I'interro, 

inobiles, ses attentes et reproduire les significations sociales et co:.niti\.es de l'entreprise. 

1-36 
Nous résurnoris eii t'ait la préface de I -Id Aniselle à I'oii\.rnge sous la directiori d'E Grégoire et de P. 

Labazée -(;rnrtrl.s rorrirticr~.rirrt.s tl~?friilrrr (Ir l'Ouest. 1,ogirlrrc.s ct lirrrtiilucs rl'rrn groirl)c tl'1totrtnrc.s (I'r!ffcrirc*.s 
corttr~r~r/)orrrirrs, Paris, Kartliala-Orstoni. lm3 - 



S'appliquant à la démonstration de la mesure dans laquelle l'entreprise objective des 

représentations spécifiques (en matiére d'enrichisseinent et de réussite sociale par exemple), 

les travaux laissent voir dans les cursus sociaux et indi\idciels, un balancement récurrent entre 

deus pôles de contrairites : celui regroupant les impératifs économiques et les aspirations 

individuelles d'urie part, et celui des exigences syinboliques et de redistrib~ition à la 

coininunauté, d'autre part. 

Ide discours sur la réussite est à ce propos révélateur de cette pendularité. Objet d'une 

valorisation iinaginairc"', la riussite n'est pourtant acceptée que lorsqu'clle est collectivement 

partagée'3s. Ce qui entraîne que les "ri~~I>~!.s", les "posr~dums" \Iers des attitudes irrationnelles 

du point de irue de la finalité économique. Or, celles-ci ne sont pas aussi antiéconomiques 

qu'on veut bien les prksenter. L1in\tstissement dans le syniboliqiie, les inariifestations de 

révérence au lignage et à la 'j7ur.cni~; n~od~uic~'"", s'interprètent comine autant de manières de 

désamorcer suspicions et jalousies de l'entourage, mais aussi d'enrayer toute sorte de 

déstabilisation psgchologiquei~O présudiciable à la continuité de l'investissement. Par la 

niiiltiplication des gages s).inboliques, l'entrepreneur \,cille ii régler tout conflit non seulement 

par rapport à sa parentele. inais aussi par rapport a ses einployés. Dans les cas estrSmes oii 
1 1 1  cette pacification des forces inagico-religieuses échoue, l'entrepreneur peut être parfois 

ainené ii préférer "le .suc*r~fic.c) (le /cl ( I ; ~ ~ ~ ~ Z ~ ~ ~ S C ' L ~ I I C ' L ~  (111 I I I U Z ~ W ~ S  ot~jei C I ~ ~ ~ ~ ~ I . L > I ~ C Z I I . I U /  ~ Z J C  .<LI 

prop1.e 17Cgu1ioi1 COIIIIIW . Y I ~ ' C /  C I  I ~ ; I I ~ ~ ; . v ~ ~ / ~ ' ~ " ~ .  

137 L'analyse des lexiques et des discours africains fait ressortir un riche corpus de notions. de niaximes, de 
proverbes qui concèdent à I'individii, lorsqu'ils ne lui intiment pas explicitement l'ordre, de rechercher les 
riioyens de sa réalisatioii. Le calcul est siiiiple : la pei-iiiaiience de la solidarité coriiriiunautaii-e et de tout autre 
objet de  ifalorisation de I'appaneriaiice est irrérriédiableiiient nienacée s'il existe pas d'individus en mesui-e de les 
acti\,er. La pau \~e té  n'oblige pas, contraireiiieiit a la réussite économique. La question qui reste en suspens est de 
dater pliilosol~hie sociale. Soiiirnes-rious eri prkserice d'lin liéritase pro\.enant des tenips iiiiniéiiioriaii\r oii 

bI - 
plus \-raisemblablement en présence d'une adaptation des discoiirs sociaux aux conditioiis matérielles actuelles '? 
170 Cf. R. Bonnardel, 1978. 
179 Nous faisons allusion à ce type particulier de  pai-enté que I'ori obser\-e en rriilieu urhain qiii débouche sui. des 
f~)riiies de sociabilité nou\elles . relations de \.i)isiiiage ou relations de  tra\-ail prolongées. 
1-10 Les entrepreneurs ne se démarquent pas de leurs hotnolo:ues dans le nionde. Cf. à ce sujet les stratepics des 
entrepreneurs indiens sous-jacentes a la niobilisation synibolique dans leur firnie (.4. Gupta in B. Berser et alii, 
1993). sans parler des iiiiiltiples stages de iiiotivation, de ressourcement organisés à I'inteiition des cadres et des 
dirigeants d'entreprise qui s'appuient sur des méthodes émotives. a la rationalité et a l'efficacité non dénioiitrées. 
1-11 Une allusioii réciirreiite en est faite dans les processus entreprenruriaiiu \'air à ce sujet : R .  De\.au_nes. 1977; 
J.-P. U'rti-riier, 198s . T Dzaka et 3.1 >liliiiidou. 1903. 
'' Cf. O. \:allée. 1992, p 170. 



L3 représente donc un intt5i.t heuristique indéniable, car elle relie toute une série 

de relations sociales et de reprksentations qui assurent une cohérence dans le fonctionnement 

de l'entreprise. Elle est aussi réguliereinent étoquée. soit comme terme absolutoire des erreurs 

et des insuffisances indi\~idiielles, soit comine moyen de dominer sous une fornie spéculative, 

les tecliniques de gestion ou de production imparties, souvent par le grossisseinent exagéré de 

leur diinension c~ l t u r e l l e ' ~~ .  Elle constitue un mode de subordination a I'iinaçinaire local, 

faute de satisfaction des exigences techniques, sociales et culturelles iiiiniii.iales. 

Cette perspectice au demeurant fort heuristique n'a pas connu l'audience qu'elle mériterait. 

Dans le conteste des politiques d'ajustement, elle est progressivement continée a une 

confidentialité du fait qu'elle ne pose pas les bonnes questions (du point de vue des 

développeurs) et du fait que sa vois (sa voie) ne pan ient plus a s'imposer dans le conteste 

scientifique dominé par l'explosion des courants de rechercl~es in\restissant le phénomène 

informel et le déferlement de la L8ague des gestionnaires qui, tout en se réclamant de la 

Iégitiinité du point de vue anthropologique contribuent à son renvoi aux liinbes. C'est une des 

raisons principales à notre at is  pour laquelle le personnage de I'entrepreneiir soit resté un 

point de connaissance inystkrieus à bien des égards. 

11-3. L,4 COiYTRIBL'TI0,Y ESSENTIELLE DES D l'.%'A 1If1.S.11 ES Ih'FOR AfELS '4 L.4 
DECOL'I 'ERTE DES PROCESSL?S E,YTREPREA'EL'RI.1 L;Y REELS 

Pour apprécier la spécificiti des nom eaux discours sur I'entreprise ainsi que du renouveau de 

l'analyse dont 1-infonnel en particulier pennet de parler, il est impératif de rappeler le 

cc~nte~te économiqiie de la dicennie 1980-1 990 et des rapports de ibrce qui dressent le cliainp 

de I'arialqse du soiis-développement. 11s pksent de manikre notoire dans l'orientation et les 

t ~ ~ p e s  de ~>roduction disciirsifs, faisant penser à un nout eau paradigme 

- 

1 4 7  Elle est une réference constante dans le discours de certains entrepreneurs. ou personnes eserqant des 
responsabilités. Poiircluoi ? Parce qiie, en dehors de toute consideratiori se raliportaiit à la cosiriogoriie. i l  y a à 
notre a\-is une incapacité à justifier ces responsabilités d'une part. une incertitude liée à I'enviroiinenient (absence 
d e  maîtrise du recrutement entraiiie qu'on se niefie de personnes dont on ne sait quel est le poids social). 
L'argument de la sorcellerie a cet efl'et. ne joue que du haut vers le bas ou sur un ni\.eau isoniétriqiic. 
144 Les tecliniques organisationnelles et les instrunients niecariiq~ies fonctionnent coiiiiiie dcs "boites noires". 
conduisant a des attitudes passives \aire riiisoiiéistes. Ori eiiierid encore. et pas seuleinerit dans les iiiilieus 
paysaris. des rcfle.tioris d ~ i  st!.le "cvr<~orc r111  trrtc, (/O Nltnlc..\.". "li' Hlinrc c,.\/ rtlr . u ) ~ ~ ~ i c ~ t ~ "  



Les deus courants distincts de recherches dont il s'agit, émergent dans le conteste global de 

l'ajustement. Ils apparaissent successi\einent à la faveur de la prise d'ainpleur de deus 

phénoinenes imbriqués : la crise des systèines économiques africains et l'énonciation d'un 

projet d'édification d'un secteur p r i ~ é  qui prend place dans le cadre des prograinines de 

restructuration Sconornique. Bien que participant à faire sortir I'ol3jet entreprendre de I'orniére 

au inêine titre qiie les étiides africanistes antirieures, ils les poussent dans la confidentialité et 

l'indifférence. Si l'entreprise se \.oit progressi\einent érigée en instance centrale oii se noue 

désonnais la trame des questions relatives au développeinent, la passerelle qui organise le 

passage à tous les types de problématiques afférentes à I'é\.olution des sgstèines sociaus 

africains, l'informel, puis le inanagement culturel ne partage avec aucun autre courant le 

contrôle de la structuration de la ilostr ordinaire sur le iàit écoiioinique africain. 

Tandis que l'analyse de I'infonnel inté:?-e toutes les diinensions de la vie sociale, le courant 

inanagérial s'intéresse lorsqu'il va se iiianifester, à la question de l'adéquation des cultures 

africaines avec les Iraleurs de la petite cellule capitaliste. Ils partagent toutefois une 

caractéristique coininune et qui est de taille, c'est qu'ils se sont manifestis d'abord sous fonne 

d'une littérature griseIJ5. a\.ant de s'imposer dans une inflation de productions à destination du 

grand public. En raison de leur filiation à des visies opérationnelles, ces productions souffrent 

de I'ostracisine prot-enant des itiilieii~ académiques. Cela ne les empeche pas toutefois 

d'arriver à imposer leurs travaux et en difinitive, de représenter la premi6re force de 

structuration de la pensée ordinaire sur l'entreprise africaine. 

Les aniiées 19S0 se caractérisent par la récession des économies africaines et par la 

géiiéralisation de politiques d'ajustement structurel sur I'enseinble du continent. En effet, une 

crise eConoinique et sociale profonde dans la plupart des pays impose I'intenwtion des 

institutions financières internatioi-iales pour enrajrer les déséquilibres cuinulés et les pietres 

perforiiiances de leur machine éconoiniqiie. Cette intervention s'effectue par le biais de 

prograinmes d'ajusteinent striicturel. Ces prograinines qui sont dewnus l'horizon indi-passable 

l-IS Les premiers travaux sur l'informel. notaninierit ceux de K. Han inventeur de la notion d'inforniel. ont été 
iiienés dails le cadre de riiissions des agences internationales (B. [  T, 0 . C  D.E, P .N U.D. U S -AlD. F E D )  a\.riiit 
de  fàire l'objet d'un traiteriieiit a caractère acadéiiiique ou de publications graiid public. 



des politiques économiques fixent la nou\.elle trajectoire du développeinent. Elle se dessine en 

deus temps. Tout d'abord, en chercliatit à rétablir les grands équilibres économiques et 

financiers, 1'Etat a été soumis à un régiiiie d'austérité budgétaire. I l  doit rationaliser ses 

dépenses mais aussi limiter son engagement antérieur comme principal animateur de la \,ie 

économique. "1.e molris tltl:'/c~/" s'est traduit concrtiteiiient par diverses inesures : l'amputation 

des budgets sociaux, la déflation des effectifs de la fonction publique, le rétablissement de la 

\ érité des pris, etc. 

C'est au moinent où ces proganîines libèrent leurs contraintes, sans véritable~îîent arriver à 

réduire certaines données structurelles (la croissance diinographique et l'accélération de 

l'urbanisation, la déliquescence du tissu économique du fait du repli du capital étranger1'", 

l'absence de compétitivité de la production domestique)147, que surgit le phénomène informel. 

Il  se inanifeste par le dé\,eloppement extensif d'activitis éconoiniques hors des circuits 

officiels. Ces initiatives se caractérisent notainnîent par leur faible envergure, l'utilisation de 

tecliniques siinples et la iiiobilisation de logiques de production spécifiques. Elles pourvoient 

à la satisfaction d'une demande, qui bien que contenue, ne peut plus etre assuniée par l'offre 

domestique et ne peut prétendre au inarché de l'importation. 

Bien qu'ayant toujours eu une certaine réalité par le passé14X, ce circuit économique global et 

autonome qui se ré\+le tout d'abord coinine le cadre de iiiise en oeuvre des stratigies de 

survie de certaines franges des populations citadines africaines suscite un regard nouveau. 

Autrefois abordés essentiellenient en termes d'arclîaïsme, de marginalité, de clandestinité et 

de répression, I'écoiioinie informelle et ses aiiiinateurs ont, selon les configurations, été 

i~morés ou persécutés. Or \loilà qu'à la fabeur du conteste de crise de l'eniploi, de rkduction 

des rarenus urbains, on seiiîble tout à coup décou\,rir sa rSalitS et ses signitlcations profondes. 

Au delà de démontrer le dj.n;iinisine et l'ingéniosité d'indibidus en situation de paupérisation, 

elle dévoile des potentialités en inatiere de création d'einplois, de distribution de re\.enus et de 

formation. 

146 Ce repli s'est effectué au profit des pays de l'Europe de l'Est notamment. 
1.17 Les ditl'éreiites mesures accentuant la récession voire l'effondrement de  l'activité. 
14% Sigiialons a cet effet que I'iiiforniel s'est d'abord ré\-élé coriinie le cadre d'~iiie seconde carrière des analyses 
~narsisantes car recouvrant à bien des égards I'iridigkiie d'hier. Aussi les preiiiières problématisations ont abondé 
sur le thème du salariat iiicoinplet, de l'articulation entre la sphère de la petite production marchande en iiiilieu 
iirhain Cf. à ce propos P. Hugoii ( 1980). C. de Iliras ( 1980). J Coparis ( i9S7, 1990). /2. \lorice ( 1  996). 



L'ensemble de ces activités s'a\$kre recouvrir un systeine de production à part entiére qui offre 

des réponses spécifiques aus questions de I'aliinentation, de l'habitat, la santé, du transport 

autant qu'à celles de l'éducation-formation, de l'emploi, du cridit à de larges proportions de 

citadins. Et dans la lecture particulière qu'en font les décideurs, i l  se manifeste également 

comme une cible privilégiée des actions de distribution de re\.enus, de génération et de 

diffusion de technologies adaptées, de formation ou encore, de proinotion de l'entrepreneuriat. 

De ces préoccupations précoces d'encadrement de ce secteur productif (formaliser I'infoniiel), 

les agences de développeinent et les gouvernements ont inultiplié les missions d'études14'. 

L'intonnel a fait l'ol7jjét de nombreuses contro~wses en raison de I'estreii~e hétérogénéité à 

laquelle il a confronté les chercheurs, sou\.ent déinuriis au niveau i:-iéthodologique pour 

apprkhender dans un meine élan les intelligibilités de natures disparates offertes à leur 

appréciation (aussi n'a-t-on pas constaté des tentatives d'explication reposant sur 

I'iniportation de la batterie conceptuelle de l'anthropologie économique dont on sait qu'elle 

est plus rurale qu'urbaine). Cette hétérogénéitk renvoie à la diversité des configurations 

environneinentales, aux situations particulikres des individus, ii la disparité des pratiques et â 

la profiision de si~mifications. Depuis la déilnition initiale de K. Hart qui coinbine sept 

critkres"", plusieurs définitions"' se sont répandues. II existe une premiSre explication à cela, 

c'est la richesse et la complexité des réalités imbriquées dans le concept d'informel. Ensuite, la 

restrictivité pl us ou inoiris grande des définitions traduit le souci soiis-jacerit de produire des 

réponses satisfaisant aus préoccupatioiis d'action des ageiices de coininaiidite. Les nonibre~is 

concepts substitutifs traduisent chacun à son iii\,eau, une préoccupation théoriqiie pai-ticulière 

et n'oilt pu rendre compte que d'aspects liniitis du phéi10iiit;ne. Recoilnaissant le caractère 

1.49 H. Panhuys ( 1996) rappelle que les agences de developperneiit. le BIT notainnieiit. ont contribue de maniere 
décisi\!e " t / r t r . v  111 nji.rc n r  l r r t i l i i r c ~  LIII l ) I ~ c ; i ~ o t n i ' ~ i c ~  1; I I P ~ I ' P ~ S  PII(III?I<>.X, L;IIICI'L>.\ C I  (ICIIOII.\ ( / ? ( ~ l ) l i i l i  ~ .L;CI/I .C~;CS ~ C I I I . ~  /tl 

L.LIC/I.~? I ' I . ~ ~ ~ ~ J I I I I I I L >  . 2 ~ / o 1 1 ~ / i u I  Jt> / Y : / i l / ~ / i ) i  ILI I IL+  C > I I  1 9 6 9 . ' '  Rappelons qu'oii doit la pi-en~iere foriiiulatioii 
"économie infornielle" a K .  Han (cf: soi1 article iii Y.-A. Faure et S. Ellis, 1995) dans le cadre d'un rappcj1-t du 
prograinine inoiidial pour I'einploi B.I.T. (1972). Cette tendarice ne se relâche pas de rios jours. Pour le SénCgal 
par eseniple. 011 coiiipte une dizaine d'études finailcees par differentes agences de dé\.eloppenieiit conirrie 1J.S- 
.AID et 0 . N . G  (coiiirne Enda-Graf) . 
l .iO La facilité d'entrée, le recours aux ressources locales, la propriété familiale des ressources, la faible échelle 
dlacti\.ité, des tecliiiologies adaptées et à forte intensité de main-d'oeuvre. des qualifications professionnelles 
acquises eii dehors du systiiiie scolaire, le niarclié de coiicurreiice sans regleiiientatioii 
131 Cf L.a sj~iitlièse des definitions de S \' Sethuraman, 1-1 De Soto. J .  Charrnes. P Hiigori que propose H 
Llubell ( 1990) 



praséologique de la notion d'informel, J .  ~harmes '"  estirne dés lors que la meilleure 

définition que l'on puisse l u i  donner a prion est " ~ . . S . V ~ ~ I ~ / I ~ / ~ ~ I I I C ~ I I /  ~/c.ccrip/i\~~' CI 

(17,<'lo<qiylrë'i?". 

A l'heure actuelle, la définition qui souffre le nioiris de contestation est celle qui consiste à 

dire qiie le secteur infoi-liiel (encore appelé secteur non-stri~cturk, secteiir non-enregistre) est le 

iiiodèle contradictoire au iiiodéle de référence du s!st$tne productif modenie. On assirnile 

ainsi I'écoiloiiiie infonnelle au phÊnoiiiène socio-écorioiiiique de création 111 .si/u de structures 

"co-c~~~i/o/i.s/c.~'"" par lesquelles les homines clierchent à satisfaire leurs besoins. Les 

activités qui la coinposent sont intégrkes à des ".s/rztc/rircs d u  yiro/itl~c~i"'", s'appuient sur des 

logiques d'organisation échappant au cadre pri\,ilGgiti par I'tichange éconoiniqiic 
llOr~,llui, .L' l'(>tl . Bien que inarchandes, elles obéissent à des logiques d'organisation et de 

fonctionneinent à I'opposi de la rationalité éconoinique et dii foniialisme modernes, débordent 

la sphère économique pour iiiettre à contribution tous les autres étages de la l ie  soc,iale. Le 

systkiiie productif inforniel opPre à I'iiitérieur d'lin coinplese de relations solidaires avec la 

prévalence d'uiie lo~ique de reproduction sociale au ditriiiient de la productivité matérielle, au 

contraire de subordonner les autres aspects de la \.ie sociale. I'éconoiiiie est enchâssie dans les 

structures sociales et culturelles. C'est pourcluoi certains auteiirs orit estiiné qu'il restitue au 

inoins "l1ucc~2s c~irl~irrc'l . s /~ i :c~f ,~~~~L"~" '  à la inoderniti occidentale, lorsqu'il ne représente pas un 

niodele iiitÊgral de production sociale et cultiirelle, à l'opposé du iiiodéle ripodictiqiie. 

Pour cette dernière considiration. les positions se bitisserit à partir du constat d'un paradoxe. 

Alors que les inodèles iniportés tendent à ètre caducs (l'exemple le plus probant Ptant sans 

doute celui de I'Etat), un circuit fonctioiinaiit en dehors de l'emprise de ces rriêmes inodeles 

i~iiportes"~. arriie i 1111 nilzau de performance. Les acteurs qui operent. mobilisent des 

'" Cf. J .  Charines, 1982 
1 5 4  Cf: à ce propos la typologie que propose P H u g o t ~ ~  1980 
1 %  L'espression est de P. Hugon (cit.(y). ) 
'" Cf. F. Braudel. 1979. 
1 ih Au seris de ratioiialité econoiniqiie. 
157 Cf 11  Znuual, 1990 Cliez le rii?me niitciir, on peut lire que " C ~ I I  I I O I I ~ I  (IL> i.111, ~11 ,s  t r c r i i ~ i ~ < ; . \  c ; c o ~ / o n t i i / w , s .  I c ~ . ~  
CIL , I~ I , I /L ; .V  q r ~ i  .st3 I ~ c I I / ! / ~ ~ . \ ~ L ~ I I  . \ I I ~ \ ,L , / I I  1'1 1 . > g / ~ ,  CIL* Ici ~ / i . ~ / ) c ~ r . s i o ~ / .  / ' I I ? ~ ~ / I . / I / c ~ /  / J I . o / ! ~ ~ I , c ~  .\CII/,V SL, C ~ O I I C , ~ , I I / ~ ~ C ~ I ~  .)II I .  /L>.S 

~ ~ r o c / ; ' k , s t X ~ . \  / c t i . s ( / r~  ( . ~ I ~ I c I ~ ~ . \ . I I I ( >  " CC 'id Zan~ial. Io91 
15s .A ce popos  corisulter S Lnt<~~ictic ( 1 O?'. 1996). 



stratégies de détounieinent des logiques officielles ou alors transposent au ni\.eau de leurs 

acti~ités, des norines et des kaleurs einpnintés à leur eniironnernent socioculturel qui 

de\.iennent autant d'éléinents structurants des conduites et des rapports économiques. 

De rioinbreus auteurs ont t6t fait de relever le caractkre de ')/7~!1ionr~17e .socicrl /o/u1" de 

'iiiforinel. 11 décrit l'historicité des sociétés partagées enti-e leur passé, leur trajectoire 

historique et les interpellations du présent. Tl incorpore la multitude de réponses indi\.iduelles 

apportées à la question des aspirations au mieux-être et à la demande de consoininatioii, de 

dignité, de connaissances, d'accoinplisseinei~t. Mais avec une differcnce de taille, c'est qu'il 

recoinpose le rapport à I'écononîique dans la société. I l  s'apparente à la proinotion d'un pro-jet 

de sociéti où I'éconoinique serait subordonné, inobilisé pour répondre aux questions 

fondainentales de l'homme dans sa vie quotidienne. C'est pour cela que I'inforinalité tend à 

produire sa propre nonnalité, sous la fonne de rapports sociaux dans le tra\.ail, de rapport à la 

technique, qui est diffirente de celle du secteur moderne. C'est cette capacité d'auto- 

production nonnative qui lui assure d'ailleurs sa cohérence. 

On a soutenu dans les premiers dé\~eloppeinents, clii'on a affaire à des rksurgences de rapports 

et de comporteinents traditionnels. Par la suite, de nombrelis travails ont déinontré que les 

structures de ce systtk-ie sont en fait des cr6ations niodenies qui coinbinént et articiilent des 

éléments des imaginaires sociaux, la configuration de l'en\.ironneinent et les apports 

estkrieurs. Elles exprin-ieiit de cette manière précise la iliodernité des quotidiennetés 

africaines. Nous partageons en cela I'anal~rse de G. De ~illiers '") selon laquelle, en détïniti\.e, 
II 1 1 I I ~ ~ ~ I I . I I K ) /  11 'c~.si 1x1.~ 1111 .VCY*/C~I.I~, UII l / o ~ t l ( / i ~ ~ c  j1cl1.1 I C I , I / ~ P ~  (10 111 \lIcl . s o c ~ I e ~ / ~ : ,  111(1i.v L Y ~ I ~ , V /  I/I,IO LIIIL) 

I I V ~ I  , ~ I C U I ~ C I / L /  / ~ O , . V Z I ,  c I I I /  s o o t / / c /  C I  f i  1 0 1  7 i ) l l l e  

I.L;(I/I~c;, />o/I/I(~LIo, C ; ~ ~ O I I O I I I ~ ( / I I ~ ~ ,  ~ . o / I g i ~ ~ i ~ . s c ~ . . . ,  c l 1  ,jfi*;ql/c ~ I Z ~ ' ~ I I I . L / ' / ~ ~ I I  - 1116111e c,o//c~.s q r l i  . s o ~ i /  /c., 

plzis /16c>.s Ù / ' I I ~ / L I ~ I Z C ~  ~ C L ~ I C / C I Z ~ L ~ L ~  (/'/;/u/, IU h i ~ ~ ~ c ~ z t c ~ r ~ ~ / ~ ~ ~ ,  /u~fï1.111c~ C U ~ ~ I / ~ J / I . ~ I C  ...) - / ? ~ ~ . v c I I ~ c ,  

C I  S O I  ~ I J I ~ I O I ~  S I  ~ ~ ~ L I ~ I I I I I ,  / Y  I V V  i11f01+111i'/.$". L'informel est lin 

phénolnine dont I'é\.olutioii inême cst liée aux processus conjoncturel et historique des 

sociPtGs africaines, coininc en teinoigne du reste sa prise d'iinportance. 



Ce qii'on peut retenir de l'actualité sur le phénoinène, c'est la référence constante aux notions 

~ ' c ' I I I ~ c ~ L I ~ ~ ~ ~ I ~ c . v . Y  et d'c,nt/0:,.211iGi(;. Réfutant l'économisine et le formalisme qui ont jusque la 

dominé les analyses, qu'elles fussent marxistes ou néoclassiques, certains auteurs en intégrant 

les parainètres socioculturels, reconnaissent le fait que le secteur peut etre justiciable d'une 

théorie autonoine afin de rendre compte de ses dimensions de systkine éconoinico-socio- 

culturel qui recèlerait sa propre cohérence et son propre ordre de  normalité(^)'"^'. Le 

déplaceinent théorique qiii tend à se généraliser dans les travaux consiste à substituer aux 

définitions cl-con/rul*io, des fonnules positives coinine "éconoinie populaire", "éconoinie 

réelle", "petite économie inarchai~de", "éconoiiiie de la quotidienneté". 

A notre niIleau, i l  nous semble qu'il ne faille ni occulter la nature fonctionnelle de l'iiiforinel, 

ni pour autant surestimer ses capacités. Même s'il est adinis qu'il existe une grande porosité 

entre le secteur moderne et le secteur informel, ce dernier ne peut être tenu, en tant que 

systèine productif, pour une alternative crédible au développetnent éconoinique. Sa pren~iere 

fonctionnalité est et demeure la satisfaction des populations (consommateurs coinine 

producteurs) qui le sollicitent recherchant ainsi des ancrages face à des réalités fuyantes. Il  

existe et persiste parce qu'il concourt d'abord et avant tout à la satisfaction immédiate des 

besoins à déiàiit de la disponibilité de inoyens plus sophistiqiiés et efficients d'ainélioration 

des conditions concrktes d'existence. 

Sur I'on aborde les analyses sur l'inforiiiel spécifiqueinent à notre ohjet, l'on peiit retenir 

qu'elles ont considiraablement enrichi le discours sur la petite cellule africaine. Son 

affirniation coinine champ aiialytiqiie autonoine a en effet fait descendre l'analyse des 

" J I L J ~ I ~ C J Z ~ I : ~  do~t~i~zutz/ë.v (1' /'c!co~Io~~zie" pour reconnaitrs la part heuristique recelées par les 

initiatives à petite échelle qui se déploieiit en dehors du giron et du contr6le piiblics. 

L'orientation empirique prononcke des travaux constituant ce courant de recherches a permis 
* 

de disposer d'une riche collection de iiiatéria~is einpiriques sur l'étendue des processus 

entrepreneuriaus. La inultiplication des inonographies d'entreprises, les aiialyses sur les 

dynainiques  sectorielle^'^' ont produit une masse de coniiaissances afférentes aux différentes 

réalités du inonde entrepreneurial, notamnlent du monde des petits proinoteurs éconoiniques 

I6fJ C f  A. Niang, 1996 ; H. Panliuys. 1996. 
l f ~ i  Aiiisi, pour ce qui conceriie le Sénégal par exeniple. or1 dispose, eii partant des aniiées 1980 de pas nioiiis 
d'uiie dizaine d'eiiquétes. Cl: P. \'ail Dijk. 1977 . C. Zarour et H. Llubell , 1969 , 0. Sy. 1993 



indépendants. La petite entreprise informelle permet d'accéder ii la réalite ~ ibante  du 

processus entrepreneurial (à travers l'emploi, la distribution de revenus, les modèles 

organisationnels, la rationalité éconoinique, les potentiels de production, les collectifs 

iinagiilaires et techniques). 

Lorsque l'entrepreneur a ét6 au centre de la focale, à travers notaininent des récits à caractére 

biographique'"', les dé\.eloppements ont introduit à la-dijrersité des rapports qu'il entretient 

a\.ec son i~îilieu d'appartenance, les fbnnes d'arbitrage qu'il inet en oeuvre pour espriiner et 

concrétiser ses aspirations soit en y intégant la coinii~unauté, soit en inettant des dispositifs 

d'endiguement de la pression coininunautaire. Certains témoignages ont le mérite de r6duire 

certains stéréotypes sur l'entreprise africaines'"'. Au contraire des théories de I'in\,olution ou 

de la reproduction simple, le secteur inforinel abrite des situations de concurrerice esacerbée 

(étroitesse des marchés, faibles capitalisations, technologies peu coinpleses), de 

dysfonctionnements (approvisio~inen~eilts erratiques) qui poussent à des attitudes de 

renou\~elleinent des registres de pratiques tant en ce qui concerne l'utilisation de la force de 

travail que les instruments de productions ou les types de matériaux ou de produits finis. On 

y trouve des perfctionneinents technologiques et de nouvelles logiques prodiictives 

(imitation entre producteurs, copie de inodèles manufàcturés), ce qui a pour effet d'augnenter 

la producticité du tracail. d'assurer une meilleure cliialité ails produits. 

Ensuite, divers travaux rapporteiit des itinéraires entrepreneuriaus indi\.iduels desquels il se 

dégage que le raisoiineinent économique du chef d'atelier ne diroge pas ails règles du calcul 

rationnel classique. Sans tous se décliner en ".vncai.c?.\.\-.v/orië.cU, ces trajectoires déinontrent des 

chois opérationnels oii les individus ont mininlisé leurs risques tout en assiirant un niveau de 

re\,enu satisfaisant. Cela se traduit, a\.ant ini21iie les considérations culturelles, par une certaine 

"compréhension anticipati1.e" des capacités financières des clients. ilne évaliiation des 

conditions ol~jectives de nlarché, des variables en fonction desquelles i l  ajuste sa position. 

C'est la pauvreté du inilieu qui semble expliquer avec le plus de force les comporteinents 

entrepreneuriaus, nonobstant le carricttire i n é ~  itablement folklorique que prennent les rérilités. 

C'est ainsi qu'on a pu \.air des coinnierçants du secteur évoluer \.ers la petite industrie de 

transformation, profitant de situations particiilitires (rares) pour s'intégrer dans les interstices 



laissés par le grand capitalisme'h! Ces parcours ont contribué à la généralisation de l'idée 

selon laquelle le secteur était une pépinière d'entrepreneurs, un lieu prédestiné pour 

l'apprentissage de la charge entrepreneiiriale. 

Le processus de différenciation interne qui est à l'oeuvre a permis de distinguer différents 

stades d'activité, en se fondant sur le point de vue des technologies incorporées, le type 

d'activité servi et les profils des entrepreneurs. A travers des projets de développement, mais 

aussi à travers un réalisme politique, des politiques de promotion ont été initiées pour faire 

évoluer les entreprises informelles de la frange supérieure vers des formes "inodemes". Cela a 

conduit, pour ne citer que le cas du Sénégal, en dehors de projets d'encadrement, à leur ouvrir 

l'accès a certains marchés de fourniture (par exemple mobilier scolaire, transport). 

II-4. LE M'4niAGEMENT CUL T W L  NOU FEA U ZEITGEIST 

Si l'informel a eu ses heures de gloire grâce aux mesures de stabilisation (qui ont affecté de 

manière notoire la demande sans pour autant épargner l'offre domestique), l'essor du courant 

du management culturel (nous le désismerons sous des vocables variables comme "courant des 

sciences gestionnaires", "courant du culturalisme" ou encore "courant du relativisme 

culturel") est en prise directe avec l'autre versant des programmes d'ajustement structurel qui 

intègre le projet de volet de relance économique. Or les mesures qui coïncident avec la 

relance se définissent essentiellement dans "une strut2gie cizr cl&veloppement en hurmonie avec 
,II 165 le nzurche . Elles s'appuient sur l'analyse sous forme de bilan des trente années de 

développement public. Dans ce bilan, l'interventionnisme de 1'Etat est particulièrement mis à 

l'index comme ayant représenté une entrave sérieuse à la domestication des exigences de la 

modernité économique (corn+tence,. efficience, qualité) mais aussi de la modernité socio- 
'4 

politique (droit au bien-être, droit des individus à se réaliser, bref la garantie des libertés 

individuelles). Dans une situation où c'est l'assistance financière internationale qui maintient 

de plus en plus sous perfusion ces économies mal en point, l'aide au développement se trouve 

163 Cf. A. Dubresson, 1990 ; Y-A. Fauré, 1994. 
Ir>-! B. Ganne et M. Ouédraogo (1994) nous rapportent a cet effet l'histoire d'un srlfmutke muri qui a réussi a 
transférer ses activités du commerce a l'industrie malgré les noinbreuses turpitudes politiques qui ont fait 
l'histoire du Burkina-Faso. 
''' Cf. Banque h~londiale. 1991. 



assortie a des conditions draconiennes. "~~'urdc-ret~të' ' '~'~' est désonnais souinise à une "hot~,~è 

gozn~c~ri2~11ic'~'', un inode de gestion public dans lequel le nouveau rdle ass igé  aux pouvoirs 

publics'"7 revient a se mettre au service exclusif du marché dont l'entreprise devient le 

principe actif. 

Conforme à une vision libérale de I'Sconoinie et en rupture akec le inodéle de I'Etat- 

pro\ idence, les dispositifs d'a.iusteinent abondent dans le sens d'une libéralisation. Une micro- 

économie perfonnante prenant appui sur le secteur pri\.é doit prendre le relais de 

I'intenentionnisme public. Son efficacité serait inesurke à sa capacité à supplanter I'éconoinie 

fictive par une éconoinie réelle. L'existence de cette micro-économie permettrait a ces 

sociétés de réaliser leur équilibre interne, tout en s'offrant les moyens d'intégrer I'éconoinie 

inondiale. L'entreprise constitue le cadre de l'apprentissage des exigences d'une économie 

moderne à sa~o i r  : assimiler les méthodes de productivité, internaliser les progks 

technologiques ; de manière i pouvoir jouer pleinement son rôle d'accélérateur du 

dé1,eloppement économique, de réduction du chôinage et des inégalités de revenus entre les 

groupes sociaux des zones rurales et urbaines. Elle représente par ailleurs le inode 

d'adaptation des sociétés africaines à l'ordre ~nor~dia l~~" .  

L'organisation de ce corps Squilibré et ouvert sur l'extérieur suppose la réduction de la place 

de I'Etat dans les sphéres Sconoiniques et, par la mise en place d'armatures institutionnelles et 

de systeines suffisaininent opportuns, la démultiplication des initiatiixs nouvelles ai1 

dé\,eloppeinent entrepreneurial. Le nouveau mot d'ordre de libéralisation a justifié des 

décisions de privatisation partielle du parc des entreprises publiques'"9, par le démantèlement 

de certains inonopoles publics, la désétatisation de certaines activités, la inultiplication de 

programines de promotion de l'initiative entrepreneuriale. 

Or. contrairen-ient aux finalités attendues, l'évolution des systènies éconoiiiiques fait 

reconnaître que l'entrepreneuriat n'est pas un c/cz~.s n~u~.l~intr .  Les opérations de transfert de 

- ~ -- 

"' Cf. G. Grellet, 1992. 
167 La nouvelle doctrine du dé\.-eloppeiiient fixe l'assujettissement du politique à I'éconoinique. On peut se 
re orter pour ce qui concerne ce débat à J. Alibert, 1993 ; E. Tortora, 1992 : 0. \*allée, 1992. 
"Lin ordre mondial qui consacre le trioniphe du libéralisnie i la ibis conirne niode de gou\~eriie~iieiit des clioses 
(systeilie écorioniique) et conliiie niode de gouvernenient des hommes (systèine politique fondé sur les valeiirs de 
démocratie et de respect des libertés individuelles). 
Ib9 Des opérations qui se sont soldées par des bilans n~itisés du reste. Cf. E. Kanidem. 1993 : cf. 1. Chitou, 1995. 



rôles ne se sont pas réduites à un jeu à somme nulle ; le "/oui-prii~i" ne s'est pas substitué au 

"/oui-/,l.rhlrc" et les structures productikes ne sont pas de\.enues plus efficaces et plus 

compétiti\es Les décrets et les montages techniques plus ou inoins complexes n'ont pas suffi 

à inultiplier psofucto les ~ocations, ni à faire évoluer les chefs économiques \.ers les formes 

désirées. Pas plus qu'ils n'ont réussi à transformer de iiianière décisive l'environnement de la 

tirine et à produire les arguments opposables aux stéréo0,pes les plus répandus à l'endroit de 

l'entreprise africaine : sa faible assise financière, son archaïsme technique et son manque 

d'efficacité producti\,e. Le nouirsau principe actif du dé\.eloppement n'a pu se réaliser, ni à 

travers la difficile recon~ersion des "~lc!flcr/L;.v" de la fonction publique et des licenciés dcs 

grandes firmes, ni à tra\.ers la dyriainique des entrepreneurs de  informel'^". 

Dans l'appel à contribution émanant des agents institutionnels pour fonder théoriquement ces 

dtifaillances"' et pour disposer de "hoîfc.v ù ou/il.s r>ptr,.ufoii.e.s'', le débat sur I'entrepreneuriat 

évolue vers des termes normative-évolutionnistes. Les positions s'organisent à partir de l'idée 

que la faible offre d'esprit d'entreprise, la faible productivité de la cellule économique et les 

entraves noinbreuses empzchant son développeinent trouvent leur explication dans les 

appareils socioculturels dominants dans ces pays, autant dire les cultures  oca al es'^'. Le projet 

scientifique qui ressort de la commandite revient finalement à reconnaître (au double sens 

d'identifier et d'attribuer la place approprike) leur apport oii leur inalfaisance et à estimer les 

probabilités existantes de voir s'édifier rapideinerit des cultures d'entreprise approprities, des 

valeurs porteuses du cliangement social de manière plus globale. Ce sont les sciences de 

gestion qui se sont d'e~nblée saisies des préoccupatioiis des prescripteurs institutioiinels. 

Reproduisant tel quel le prtisupposé d'un inodile africain de l'entreprise reposant sur des 

logiques opposées à celles du capitalis~iie, les contributeurs ont rapidement imposé leurs 

points de vue au moyen d'une production assez prolifique, au point de constituer la principale 

source d'aliinentation de la ~ko.\-lr ordinaire sur le coinporteinent kconoinique des africains. 

170 L'idée que le secteur informel n'est pas un secteur de transition vers le capitalisme, qu'il est structurellenieiit 
appelé a le rester fait l'objet d'un accord assez large (cf B. h:laudeville. 1990 ; cf. P. Hugon, 1990). Lin point de 
\.Lie très optiniiste ériianant du iiiilieu des esperts consiste à plaider qii'il existe toujours un difteré eritre le 
moment où des mesures sont adoptées et le iiiornent ou les catérl,ories d'acteurs ausquelles elles sont destinées y 
réagisselit. Ces obser\,ateurs invoquelit des raisons tecliniques comme l'opacité des nou\-elles règles érnises 
(mauvaise pédagogie des réfornies) ou la qénéralité de certains de traits sociolopiq~ies caractéristiques cornnie 
l'illettrisme qui interdisent l'accès a l'information. 
171 Dans le R(:/)/)ort ssitr Ir ciéi~c/opl)crrrc~tt 1989, la Banque >Iondiale afirnie explicitement que l'.Afrique 
riiaiique eli particulier d'eritreprerie~irs 
172 Notis discuterons le caractère erroné dc cette préscntati~n et dc la chaîne de stéréotypes qti'ellc accrédite 



Cette audience a été d'autant plus aisée et rapide a obtenir, qu'elles ont tout suite atteint 

l'objectif de production de "pt.êrs-ù-pcnsci-" et de " h ~ î / ~ s  ù oz~/ils", face à des réalités par 

rapport auxquelles les approches africanistes antérieures. plus académiques et appliquant une 

crande prudence inéthodologique, développaient un discours nuancé et de portée locale"'. 
w 

Deux explications externes nous semblent avoir tenu une signification décisive dans la 

construction de cette audience"". Le courant gestionnaire prend en effet, la forme d'une 

extension sur le continent du nou\.eau discours sur l'entreprise dans les pays industrialisés. Un 

discours qui est caractérisé par la reconnaissance du fait culturel dans l'organisation et 

l'abandon des schéinas tayloriens au profit de recettes e ~ o t i ~ u e s l ' ~ .  Lfou\frage de B. Bollinger 

et G. ~ofstede"", suivi de celui de P. d'1ribarnel"qui connaissent un fonnidable 

retentissement constituent la preinière source d'initiatiori à l'explication culturelle. Pour 

rappeler les ligries de force de ces analyses, retenons qu'elles se sont inscrites daris une 

logique de rupture a\.ec la vision trarisculturelle et la prétention apodictique des nonnes 

n~anagériales. Elles se sont appliquées à démontrer qu'il existe en iiiatière de gestion des 

relations dans l'entreprise, des di ffkrences nationales notoires. Les traditions locales, certaiiies 

sunlivances de l'histoire politique, participent à l'édification et au fonctionnement des inodes 

de gestion du pou\loir et de l'autorité, des foril-ies de solidarité et de participation dans 

l'entreprise ; de telle inanière qu'on peut dire qu'à chaque pays correspond un inodèle 
e 

spécifique confonne à ces réalités cultiirelles. Le champ d'obser\,atioil européen produit un 

argument i r  ,firfiorl de la relativité culturelle de la direction d'entreprise. Ce qui est 

appréciable, car i l  apporte un argument imparable au réductionnisme des prograinines de 

"coo,r~2r~r/io12" q~ii a longtemps consistti, non seulement au refus de tout relativisme, mais 

aussi à dissimuler les racines culturelles et historiques du dP\eloppement capitaliste. 

1 Ï? 11 faut juste remarquer que les animateurs du courant gestionnaire se réclament de la vision arithsopologique. 
en agitant notamment les oripeaux du relati\:isine culturel. Toutefois, i l  est loisible de constater que peu d'auteurs 
satisfont aux exigences d'une anthropologie scientifique. Ces exigences du discours scientifique qui seloii R. 
Cresswell (1996, p.?). sont ces choses qui " ~ I I ~ ~ ~ L . / I ~ > I I I  I I ' I I I I~OI. IL'  qui JL' ci11.e I I ' I I~I [>O~IC> ( j ~ l o i " .  Or le respect de ces 
rèeles conduit sur des terrains que le public ne goûte que très modérément. 
' 7 r ~ a n s  les séminaires d'étudiants que nous avons été amené à fréquenter. ces thèses constituent des "1~nrc.r i i  hi 
cri .mr".  Ensuite dans le riiilieu du nianagenient culturel. le principe de la ie~iroductiori se i-;duit à I'riuto- 
promotion et aus " ~ ~ C / O I I K S  LI;L\CC~II.VCIII.". Les auteurs sr citent sans arrêt les uns Irs autres, eniploient les rnênies 
exeiiiples à l'usure, r envoient a leur bibliographie très ghiéreuse. mais où finalement c'est la merne idée qu'ils 
ressassent en lolig et en large. Cf a ce susiet, les productions de A. Henry (dans uii de ses articles. i l  s'avise de 
produire I i . . ~ i / c c  cyjïilc t k ~  1'1 c:olc~ tfc71ln I ' i~nfrcp~.i.sc !). 
175 Se reporter a la critique fon periineiite de J.-P. Le Goff (1993) ou celles plus acerbes de J Copans (1996) et 
de hl.  Sélim (1996) à propos de ce iiou\.eau discvurs riianagGrial 
176 CE B. Bollinger et G. Hofstede, 1984. 



La seconde sourc,e d'inspiration et d'enhardisseinent des tenants du courant gestionnaire 

localise dans la subite sollicitude dont fait inontre l'expertise vis-a-\..is du relativisme culturel 

et du discours économique hétérodoxe. Cette con\.ersion au relati\.isine cultiirel s'est 

inatirialisée et portée à la connaissance du public a tra\:ers le désormais fameux article de M. 

~ i a ' ~ !  Dans une composition modestement intitulée "l.Xi.ë/r~ppcnlërlt CI I>(I/L'UI:F CII/IIII.C//~S L'II 

.3fiiyzrc. .cub.~u/~uriei~~~L"', l'auteur se'tise un louable objectif de déiiionstration. Contre toute 

attente et contraireinent à ce qu'on pouifait entendre jusque là, i l  s'attache a convaincre que 

les traits socioculturels africains ne sont pas tous foncittrement nocifs à l'efficacité et a la 

iiiodernité politique. Mieux, ils peu\,ent Gtre inobilisés pour initier un développement 

harmonieux et durable. 

Mais à la lecture, on ne peut manquer d'être dubitatif quant à la réalisation de cette visée. A 

l'opposé des objectifs liminaires, il ne sert en définitive qu'un catalogue de stéréotypes éculés 

sur les culturalités africaines, figées dans une indépassable condition \.illageoise. Pour cela, 

son retentissement nous semble inoins imputable à la qualité et à la rigueur dans la diniarche 

anthropologique adoptée, qu'à sa qualité de haut fonctionnaire à la Banque  ond dia le'^^) et de 

la portée de l'ineffable. Car, replacé dans le conteste du debut des années 1990, l'article 

présente I'intéret de donner la inesure exacte des visions qui commencent à dominer dans le 

milieu des acteurs institiitionnels. au moment précis oii ils décident d'intégrer les diiiiensions 

socioculturelles dans leurs progammesi"". I I  semble qu'il soit siinpleinent annonciateur de 

l'heure de disposer d'une connaissance affinée du résidu non factoriel qui instille Ic 

cliangement écoiioiniqiie, la nature de I'entrepreneuriat africain, en s'ouhrant aux analyses 

" /~/ /c~lw~~.~n".  Car, pour espliquer la permanence de la situatiorl récessive des éconoinies 

afYicaiiies inalgré les illesures de stabilisation et de relance (dé\ eloppement institutioiiiiel). les 

eclaircisseinents ont soiivent emprunté au modèle du trou noir en physique L'article de M. 

Dia s'mère donc, comme l'acte inaugural du glisseinent des agents institutionnels \.ers 

l'explication anthropologiqiie spontanke, non sans les errements que cela laisse supposer 

1-7 Cf. P. d'lribarne ( 1989) et dans le mêriie genre J .  Briln~an ( 198 1 ). 
17s Cf. M.  Dia, 1993. 
17') .Au nionient de la parution de l'article. hl. Dia était chef de division de la gestion et du dé\eloppenierit 
iristitutionnels nu Bureau régional pour I'.Afriqiie a la Banque hlondiale. 
I X O  

La lecture de J .  F. Bare ( 1997) est trks iristructi\.e sur les arcanes de la disignntion des priorités i In Banque 
h.loiidiale. 



C'est pour cela au demeurant que les tenants du courant managerial se sont saisis 

promptement de la commande et s-en sont allis fàire leur marchi dans l'important fonds 

bibliographique alimenté par les travaux africanistes classiques et les productions corisacrees 

à 1'infonnellX1. Ses principaux animateurs articulent leurs développe~nents autour de cette idée 

selon laquelle I'i\iolution des pratiques entrepreneuriales suit le cours des philosophies et des 

pratiques sociales propres à chaque société, a fortiori dans le contesqe africain. Les 

iinaginaires ancrés dans des spécificités historiqiies et culturelles aussi marquées que dans les 

contestes africains doivent forcément débouclier sur des modèles éloignés du inodèle 

occidental qui lui-même abrite des disparités. Cependant, l'appréciation de la mesure dans 

laquelle opère le "facteur" soc io~u l tu re l '~~  établit une ligne de partage dans ce courant. 

Le premier groupe d'a~iteurs qui se distingue est celui qui reconnaît une antinomie 

fondamentale entre l'échelle de \.aleurs symbolisant la i~~odernité et celle des sociétés 

africaines. La vision analytique qui y domine consiste à reproduire les lieux communs 

habituelleinent appliqués aux organisations africaines, à l'entreprise en particulier. Faisant 

valoir des arg~iinents empruntes ça el là au corpus de l'anthropologie, inais refknnatés par 

rapport à leurs objectifs analytiques, ils obsen,ent que ce type d'organisation productice n'est 

en général qu'un affligeant a\.atar du inod6le eiiroptien. archaïque et iinproducti\re. Et à la 

question de sa\,oir s'il existe des perspectives de voir se dessiner sur le continent un modkle 

d'entreprise, airisi que l'ont réalise les sociétés asiatiques, en dehors du norinativisine 

fkrmel'"?, leur verdict est iinplacable. 

Dans cette mesure. on retient qu'il n'existe pas d'iiistitutions fa~orableinent disposées au 

développsinent de l'esprit d'entreprise. Dans des soci6tPs où Itintir2t du groupe prévaut sur 

I'intérgt indi\.iduel. dans des sociétés où toutes les domaines de l'activité sociale sont envahis 

par des scories d'archaïsme et d'irrationalité, on ne peut \ raiseinblat~leine~~t pas disposer de la 

base huinairie inais aussi ethique, necessaire pour rele\ er le défi de la modernisation. Cela est 

ta1 
J .  Biriet (1970) est l'auteur qui semble recueillir les faveurs de auteurs ; ce qui est syiiiptoniatique et1 soi de la 

légèreté de leur culture anthropologique. 
1S2 Ces logiques esplicatives rappellent la dichotomie tiaditioiinelle dans les aiicil).ses siir la inodernisatioii eiitre 
les tlié.ories évolutioiiiiistes et les theories relativistes. 
153 C'est un tlorilcge de " i l  I I I , .  (2 c/r{CiM (dé\.elopper la foniicitioii des fùttirs eiitrcpreneiirs, aider les pctitcs 
stiuctures à grandir. iiiculquer l'esprit d'éntrepi-isi: aLis africaiiis, etc. ) 



largement attesté à travers le peu de réalités que recouvre le phénoinkne entrepreneurial sur le 

continent ; d'où il ressort des pratiques, des coinportements, un inilieu social et des contestes 

politiques contre-productifs et peu justiciables du reste des catégories de I'entreprise. Les 

patrons'" africains n'arrivent pas à se libérer vis-à-vis des rapports sociaux dominants, ni à 

s'extraire de la gangue des réseaux de solidarité et de dépendance. II est dès lors difficile de 

reconnaître la qualité d'entreprise à des structures qui ne répondent pas aux nonnes 

gestionnaires et comptakles, tout coinme on ne peut parler d'entrepreneur à l'endroit 

d'indi~ idus qui ne inaniksteiit pas "un 6011 espr.r/ 'i'~~11/r.ej~rrsr'"". 

D'ailleurs à propos d'esprit d'entreprise, ils sont d'accord avec la présentation que les azences 

de dé\ eloppemen t font de la situation entrepreneuriale. Le inilieu entrepreneurial africain est 

structurellement pau\re pour différentes raisoris, inais la difficulté d'identifier "znw n~/nor.~/L: 

~~q~.r .sct ,~/e  hurg112c t/c 1'1 o r u /  L : C O I I O I I I I ~ Z I C >  et ~ Z I  goil/  LI I I "  réside 

fondamentaleinent dans le fait que les structures sociales africaines, les institutions cultiirelles 

sont peu coinpatibles a\ec les valeurs cardinales de l'entreprise et encourage peu les 

vocations"". Pire, constatent beaucoup d'auteurs avec plus ou inoins d'affliction qu'à 

n'iinporte quel niveau d'obsenation (économique, politique) que l'on se situe, le chiasme entre 

les cultures autochtones et la moderriité est flagrant. 

Pour étayer théoriqueinent leur point de bue, certains auteurs n'hésitent pas à recourir à 

certains poncifs récurrerits, coinine la raison "or7fologrcp". C'est I'àine africaine qui est tout 

bonneiiient étrangère à la rationalité occidentale et à ses corollaires socio-économiques 

(indi\lidualisnie, rationalisation des differentes sphères de la vie sociale : le modèle 

d'organisation bureaucratique, la séparation entre la cellule domestique et la cellule 

prod~icti~e'"...). I I  est de peu d'intérét de reproduire la galerie des travaux qui font écho à ce 

type de discours, tant ils ne dérogent en rien a l'article de B ~raoré'".  

On retient très rarement le qualificatif entrepreneur à leur endroit. 
Les points de vue sont evideiniiieiit tiorriiatif's. 
Cf. les articles respectifs de C. Albagli. de  B. Porison ou encore de B. Traoré iri R. hl'rabet et G. t-lkiiault 

( 1 990). 
I S7 Cf R. .4ron ( 1962) sur la société iridustrielle. 
1 XE. II n'existe que de très rai-es ou~:rayes coiistsuits sur la base d'une espérieiice de recherche etilpirique à riotre 
çonnaissaiice, iiotaiiiiiietit ceux d'E S Ndiorie (1992). Pal- riilleui-S. c'cst ezclusi\~eiiieiit par le biliis d'articles que 



Selon cet auteur, les difficultés au développeinent estensif et intensif de la culture 

entrepreneuriale en Afrique se situent dans le fait que la caractéristique fondamentale du 

c.omporteinent éconoinique est la dépense au lieu de I'accumulation. Le mobile essentiel de 

l'agent africain n'est pas prioritaireinent économique inais relkverait plutôt de I'ordre affectif 

et symbolique. L'auteur reprend les thèses dé-,à formulées par G. ~ ~ d e n l ' "  d'après lesquelles 

les sociétis africaines conteinporaines se particularisent par la vigueur des réiiianences de la 

nientalité villageoise qui renvoie à I'écoiiomie d'af'fection. Dans'l'éc,onornie d'affection, la 

décision et l'action reposent sur les réseaux d'appartenance, de solidarité coinmunautaire. Les 

agents veillent dans leur conduite à ce que le systÊme garde sa cohérence et puisse se 

reproduire1"" : "l'Africain" veille alors à ne pas perturber cet ordre social, et s'applique à en 

assurer la reproduction en redistribuant tout a\;antage qu'il peut obtenir. L'Africain est un 

Izol~io .~ociuli.s et non u n  homo occononricus ; confronté à un chois, il privilégie 

systématiquement les investisseiiients à plus grandes retombées socialesl", au détriment de 
192 II son avantage éconoinique iinmédiat. Or, affirme dans ce prolongement P. Hugon , cc. qtii 

es/ i>cl./ir ~ 1 ~ 1 z . v  iurcJ 1og:iyztc co~~r~~r i t~ iuz~ /c~ i~*e  - Il1 po!!.'gutliic', lu solic/ui.i/ë, le r.c..spec/ c/es 

unc4Cfrc.r - c/c>c.'iiien/ i . ic8ë L/CIIZS i/~io logiqilc. dl<[jjcielic'e : 17&po/i.v111~, c~liet7/c;/i.~~1re, /rih~lli.v~lie". 

Pour les nombreux auteurs qui partagent cette c'est la faible valorisation de 

I'itinot,ation, le déterminisme naturel qui imprègne les iiiiagiriaires collectifs et individuels, la 

recherclie constante du consensus, la rigiditC des noinbreuses strates transversales qui 

constituent les facteurs dissuasifs à I'espression de Itinitiati\:e personnelle en mèine teinps 

qu'ils expliquent la faiblesse de l'offre d'esprit d'entreprise. Là où domine I'unaniinisine, la où 

le relationnel priiiie sur le contrat, là où la sel-\ itude \olontaire au groupe contraint l'action, là 

où on rie cherche pas particu1it;reinent à bouleverser l'ordre des rapports techniques (les 

rapports sociaux et les rapports a\-ec la nature), i l  ne peut y exister de dyiiamiqiie de 

clian~enient social. 

se vulgarisent les points de lue du nianagement inter-culturel. Cf. C. Hénault et R. M'rabet (1990). G. Rist 
( 1996).,. 
I so Cf. Goran 1-lyden, Ilqontl I!jcrrrrrrrr irr Trrnzmir~ L~rider(lc1~cloprt1e11~ rrrrd ~ir~cnptirrcd ~ C I I S ~ I ~ I ~ I ~ ,  Londoli. 
Heinemariii, 1990. 
I !)O On retrouve a peii de cliose prbs la forrnulatiori de F.-R Rlaliieu (1990) selon laquelle dalis les cnritestes 
africains tout calcul iridi\iduel est iri\.ariablenieiit détei-niiiié par la logique coiiiinuriautaii-e. 
1'11 B. Schneider explique que la rcussitc par exeinple se définit comine la transformation de l'avoir en être social. 
" / > o . s . v c ~ / ~ ~ r  L/L?.S h ic~ ls  I I I ~ ~ ~ C I . ~ C ' / . Y  i~on.sli/m~. i ~ ~ / . t ~ . v ,  11/10 ~.t>c/~(>ri./r<~ j?or~r / ' / I O / ~ I / I I C  i!fi.i~.iril/  ~ I l i i i . ~  /LI  ~ ~ / I I , T  ~ l l l / ~ ) l ' l i l l l i  ( > . S I  

11'1 . v u ~ ~ o i ~ .  I~~.vj)lrr/i~gcr ( 7 v ~ ~ c  . S L I ~ ~ I ~ I I / I ~ J .  JPII pr(?fï/~v-, ~~wrj)o.s (/c r11~111iCrc ~ I ~ ~ / ~ I ~ I L I I I ~ ~ / I L ~ .  11r~ri.s (111 . ~ C > I I I  (/c ILI .soi~i~;tt;.''  
"" Cf. P .  Hugoii. 1995. 



Coincés dans la double thématique "dlr trop de'' et " d t i  i~lcrnyilr dë""'. les auteurs imoquent, 

souvent sous le inode incantatoire, les processus exemplaires sui\ is par les sociétés du sud-est 

asiatique. Après une cominisération apitoyée, les analyses in\.oquent un nouvel impératif 

catégorique : la nécessité, après l'ajustement structurel, d'appliquer un ajustement culturel aux 

sociétés africaines Car, i l  ne saurait y avoir d'exception culturelle africaine. Le continent ne 

peut pas rester à ignorer indéfiniment le mode d'emploi du inonde moderne, sans aggraver sa 

inarginalisation et sans risquer de provoquer la lassitude de la con~ii~unauté internationale qui 

le soutient a bout de bras"!'. Selon des auteurs coinme D. E. Manguelle, l'apathie et la torpeur 

collectives sur le continent nécessitent qu'on interroge la culture africaine (sic) sur sa 

plasticité et sur sa perméabilité, sur sa capacité à s'adapter ')x)our. qzie ~luns /c corzcei-/ dcs 

nulion.\ ilou.\ [les Africains] ne ~ot t ron.~ plu.\. COIIS~L~IIIIUL'III   fi^^\."^^". AU terme de sa 

déinonstration, son verdict est sans appel : on doit con\,oquer les sociétés africaines à un 

nou\lel ajustement, culturel cette fois-ci. 

A l'opposé de I '~! f ro-~~c..ssint i .v~~~e qui se construit à travers cette déinarche, intervient un second 

axe de commentaires défèndu par un courant qu'on peut qualifier de relativiste positif. Il se 

fonde d'abord sur une double thématique de contestation et de reconstruction de l'ordre 

entrepreneurial. En premier lieu, un groupe d'analyses s'interroge sur la pertinence à désigner 

l'entreprise coinine la fonne ache\& de la réalisation de l'intérzt privé et à lui assigner des 

objectifs et des modalités de fonctioniieinent in\~ariables.  POLI^ ces auteurs, les rnod6les 

mécanistes sont des lues de l'esprit ; partout à travers le inonde se donnent à voir des effets de 

distinction en inatiére mana~ériale, a fortiori en matiére de coiiiportenieilt éconoinique. Le fait 

économiq~ie n'est pas rtiductible aus seuls agisseinents de I ' l~o i~~o  o ~ ~ o t l o i ~ ~ i c t i . ~  ~CC.IL/~JIZILI/. 

IO3 Cf. B. Ponson, 1990. 
I 'il Comme le font justement reinarquer R. Cabanes et B. Lautier ( 1996). les commentaires sur la firme africaine 
se résument a des poncifs dépréc,iatifs et affligés ou réliabilitarits et inilitaiitistes : absence d'iiiie éiliique de 
l'entreprise (esprit d'entreprise. d'in~iovrition, du risque) et de moyeiis matériels d'une part. trop de porosité avec 
le moride extérieur (corruption. relatioris etliiiiques, représeiitations religieuses) 
105  Dans des forniulations proches oii peut signaler hl. Koulibaly (1  990), .A. Kabou (1  990), hl. L. Diallo ( 1  996), 
c'est-A-dire cette génération d'intellectuels africains qui partagent l'idée que le développement n'est possible qu'en 
rupture avec des habitudes établies depuis la coloriisation et les premiers moriieiits de I'indcpendance. Les 
Africains doivent cesser de se lamenter du ./2[/rmr des a~icieiis, d'exiger d'aberrants droits de tirage sur la 
coniiiiuriauté internatioiiale au titre de I'liistnire, de s'accoiiiriioder de  faux-fu)aiits culturels 
106 Cf. D. E. hlangiielle. 1991, p.8 .  



Ils s'attachent dans leur argumentation à démanteler les présupposés idéologiques iinplicites 

du réductionnisine dominant dans le discours du dé\reloppeinent. Reproduisant les thSses de J .  

 aberi in as"" sur le caractkre idiologique que tendent à re~èt i r  la science et la technique1"" les 

aniinateurs de ce courant soulignent la suhidiarit6 vers laquelle le discours rationaliste pousse 

les valeurs et les idéaux non-occidentaux, pour imposer un cadre principiel à \ocation 

transcul turelle qui dif ini t  l'horizon des potentiels de réalisations de toute société, en iiiême 

teinps qu'il conditionne la perception de toute sociétk"'". Pour des auteurs cornine ceux réunis 

dans le réseau Sud-Nord Cultures (parini lesquels H. Zaoual, T. Verhelst), le paradigme du 

développement est indissociable du iiiythe de doiilination et de transforiiiation propre à 

l'imaginaire occidental. Or la conception de I'éconoinique qui l'accompagne, la vision 

utilitaire et matérialiste qui In sous-terid ne représente ni la inènie place, ni In inêine 

consistance sous d'autres constellations culturelles et sociales. Les sociétés africaines, puisque 

c'est d'elles dont il s'agit principaleinent, sont rSgies par un paradigine de la réciprocité nourri 

par un imaginaire qui  se déploie sur un inode relationnel et sp6cifié par la recherche d'une 

insertion dans des processiis relationnels chargés de significations inagico-religieuses. 

S'appuyant sur les tramus d'E. Ndione portant sur l'économie urbaine, H. ~aoual'"" indique, 

un peu comme cela a\,ait été f i i t  aupara\.ant dans l'anthropologie iconoiniqiie (par K. Polanyi 

notaininent), que toute pratique éconoinique est relati\e à un site symbolique. Le site 

s~.inbolique étant entendu coinnie l'instance de configuratiori du logiciel des acteurs (leurs 

croyailces, leurs pratiques), i l  oblige. C'est faute d'a\ oir pris en compte le inoteur s~~riibolique 

des "\rfc\" que "let ptrqttc1/\ d. ~/;i,~,?(y>p~'nIr"' toi~rnerit dans le \ ide en même temps qu'il 

justifie les réactions désordonnées des corps sociaul qui s'efforcent d'incorporer, coinme ils 

peii\eiit, les "ctrdtri+rc\ LIZI L'L/~I/CI/I\I~IC~". Dés lors et pour sortir de I'iinpasse dans laquelle se 

trouve le de\ eloppeinen t"", 11 corn ient d'en\,isa-er les rationalités opiratoires bâties à partir 

des valeurs endogines. de respecter la ')?cnfc C/'L:L-OZ//C~IITC~III LII/IIII'C/ ~ I ~ / I ~ I I ~ / / o "  de cette 
,?O?', "-f,.iq ue q LU t1 'Cc/~q)pe pu.\ Cj J otl I /IIIC:I'CIII c . 

1'17 Cf. J.  Habermas. 1973. 
i '18 On peut citer dans le riièine débat les coritributions iiiiportaritrs de J .  Ladrikre ( 1977). 
I Y >  Nous avons antérieureiiieiit é\-oque. eii guise de corniiieritaire a la theorie \\.ebérieiiiie de la i-ationalisatioii 
I'uiiité priiicipielle des valeurs. des institutioris de la sociéte modcriie. Les notioiis de libertés ir~di\~iduelles 
fondatrices, la démocratie, de resporisabilité iiidividuelle en matière juridique. d'utilitarisine iiidividuel en 
riiatièrr écoiioinique ont toutes Liiie or i~ine  corninuile en tarit que nindalites pratiques du i-ationalisiiie. 
200 C'est à W. Znoual (1901. 1996) que iious dc\.oiis la terniiiiologie irria-ée que nous utilisoiis 
20 I 

L'iiiertie di1 forrnel caiitraste avec la vitalité de I'iilforiiiel. 



Le second teinps de l'analyse inter-cultiirslle propose des dkrnonstrations tendant à réhabiliter 

l'entreprendre et à asseoir la crédibilitk d'un e/hos entrepreneurial spécifiqueinent africain. A 

ce propos et pour ce qui concerne I'arguinentaire opposé, i l  ne semble pas exister pas une 

grande diffkrence entre ces dé\:eloppeinents et les analyses déjà produites a propos du 

phénomène informel'"' étant donné que ce sont les petites structures de 1'Cconoinie spontanée 

qui constitue I'essen tiel du chainp des organisations économiques interrogées dans leurs 

logiques discursives et pratiques. Les auteurs abondent dans le sens de la proposition qui fait 

reconnaître un dkploieinent entrepreneurial s'effectuant dans des en\veloppes particulières, 

téinoignant d'histoires particulieres, qui se laissent interprkter coinme le reflet des structures 

sociales et des systkines syinboliques, au mêine titre qu'il est possible de le faire avec 

I'entreprise occidentale. Un peu a la inanière dorit 1.a fàit P. Bernous à propos de I'entreprise 
11204 , française, ils s'accordent pour dire que l'entreprise "pr-oduil d z ~  sc.n.v . un sens qui déborde 

largement son cadre physique de sorte qu'il ne convient pas de l'interroger par rapport à la 

finalité d'efficience de la structure de production. "1.c.v fùc/clu:v .vociocz~/rzrr.e/.v MOM .vc~u/ërr~er~l 

n'eriy7".c'hc.r11 p c ~ ~  .von ~/i'r.ou/ën~c~ri/, rr1cri.v   JI^ l,r.ocln.cn/ /'ë.v.vc>/l/ic/ c/ë.v hcrsc.v r~~ce.vsuirc.v. 1,c.v 

/?ronzo/eul:s I-econlpo.vc111 L / L ~ I I S  lcztr ~ I I I - ~ ~ . ~ / I S . V C ~ I I I ~ I /  LI /c~.fbis IL'ZII' ~~ulr~irr~oi~ze (/CS    US tn1iver:v 

( ~ I I ~ / o L ' / I / ~ I I L ~  C I  oc'cil/~:r~/u/j (~'IIIIL-'  -f;lqorî cjlii es/ /cl .vc.zc/c rc$?onsc so~~ic~lc l,os.vible (IL/ r.c.g~~r.t/ tkv 

/ re i lv i lon~~one~~~'05" .  Ainsi toutes les catégories n~arcliai~des ou orgaiiisationnelles (salariat, 

relations de pouvoir, inodalités de mise au travail) sont in~ariablement soiimises à 

I'iinaginaire local. La gknéralisation et le inaintieri du salariat incoinplet dont ont fait mention 

certains auteurs, la reproduction dans I'entreprise de logiques d'autorité et de production"" 

donnent par exemple à \.air la recherche pennansnte d'équilibre entre des impératifs de 

solidarité et la poursuite de plus fortes rèntabilitks. Cette pendularité est fondatrice de la 

spécificité des inatkrialités induites et leur attribue un caractère métis. 

'"' Cf. A. L. Ndiaye, 1096. 
202 L'objet entrepreneiirial s'affirme coninie le cadre du rapproclienient des tliéniatiques du dé\-eloppen~eiit et de 
la modernisatioii. Les travaux africaiiistes parus daiis les années 1990 illustrent tous, a des degrés divers, dc 
preoccupatioiis liées a la probléiiiatique entrepreiieuriale . J.-F. Bayart ( 1993). R. Cabanes et B. Laurier (1996). 
11s corifirnient le caractere uiiificriteur de ce cliamp de toutes les iiltcrrogatiuiis liées au chan-eiiierit. à 
l'anthropologie politique. 
204 Cf P. Bernous (1996). niais aussi la perspective originale d'appreheiisioii de ce caractère de l'entreprise 
africaine préseritée par L. Baziii (1907) 
205 Les contribiiteurs recoiireiit d'ailleurs aiiu notions de rationalité procédiirale et de rationalité limitée répanducs 
depuis les avaiicies occasioririies par la i-cflexioii de H. Siiiioii et des tliéorics de I'i.coiioniic dcs coiiveiitioris 
206 Cf. P. Lassale ct J.-B. Suçicr, 1993. 



Voila ainsi fixé le cadre théorique général oii nous a\ons situé notre travail de recherche. 11 

apparaît au terme de cette généalogie des sa\.oirs disponibles sur I'entreprise, dont nous 

n'avons pu rendre coinpte de manière eshausti\:e, que I'entreprise, celle africaine en 

particulier, L~énSficie d'un vaste espace théorique renou\,elé. Mais ce mouveinent de 

renou\ielleinent de statut est sujet à quelques d'hypothèques. Celles que nous faisons à ce 

propos sont de trois ordres. Le preiilier concerne l'absence de réalité du personnage de 

l'entrepreneur et sa faible inscription au coeur des déinonstrations. Si l'on excepte l'axe d'étude 

portant sur les destins coininerçants dans lescluels se situent les travaux des équipes 

" o ~ "  I1a1-1proche des cursus indi\;iduels, de leurs transactioiîs avec leur 

environnenient est pour le inoins tangentielle2"'. On dispose fiiialeinent de peu de matériaus 

einpiriques directenient en prise avec le inonde des dirigeants de I'entreprise, qu'il s'agisse 

des inanagers des établisseinents publics ou des proinoteurs privés. Or, à partir du inoinent où 

on a distingué de fait deus pôles entrepreneuriaus (I'entreprise moderne occidentalisée et 

I'entreprise autochtone a la sigification inarginale), il aurait été intéressant de mettre en 

perspecti\/e les démarches respectives des chefs éconon-iiq~ies pour fonder tlîéoriqueinent la 

nature du départ net, s'il existe, entre I'entreprise moderne et son équivalent 

honié~nior~hi~ue'~'".  

Ensuite, les tra\.aus laissent a penser qu'entre le coinplese industriel et le commerce, il n'y a 

pas grand chose. Eii dehors des établisseinents publics et des filiales de iii~iltinationales, 

l'entreprise industrielle à I1initiati\.e de protnoteurs autoclitones a fait l'objet d'éclairages trPs 

in~uffisants'~". Les expkriences rapportées ont princi palemerit trait à des organisations 

coininerciales. Or, les dé\.eloppeiiients ultérieurs le inontreront. i l  a toujours existé un 

eiîtrepreiieuriat de production sévissant dans les secteurs d1acti\.itÈs traditionnelles (tra\rail du 

fer, du cuir) ou dans des corps de métiers d'apparition récente (dans le bâtiinent, la confection, 

la réparation autoinobile. etc..) ; un entreprene~iriat I I ~ L / I ~ > I ~ C  de surcroît. Avoir sciernnierit ou 
- 

207 Cf. i ~ ! f i t r  Y.-.4. Fauré. 1993. 
20X L'équi\.alent Iionieomorphique correspond chez cité par D. IJerrot qui reprend la notion de R. Pannikar - "/,ct.s 

~Iroi1~ CIL> I ' l ~ o ~ l i ~ l i c  ZOIII-11,s IIIIII'CI:\C/.S 7" I I I  /IT~L>I.L.II/IIII.C. vol. S \ - I I ,  ne 1-2, Cahiers 82-83, h.lontréal. Jan\.-Juin 
1984 -, la reduit ''LI cc, ( / I I I ,  d111.s C/ I~~( , I IC ,  . \ o ( . i ~ ; / C ,  I . L , I I I / ~ ; I  I I I IL , , /~ , I IC , I ;OI I  . ~ o L , I L I / ~ >  P I  ~ .V; .S IL~I I I~L>/ /C ~ ; ~ J I I ; ~ ~ L , / L , I I I ~  [a L ~ I I  

projet ayant cies accents ~~ni\~erscIs]. IIOII />il.\ . \ i ~ ~ t I / c r I r e ,  I I ILI; .~ ~O. \ \L ;L /OI I /  111 I I I ~ I I I L > . ~ ~ ) I . C , L >  de . \ I < < ~ I T ~ / ~ C C I ~ I ~ I I  e t  /LI tt12111e 

~ ~ ~ i p c i c ~ t c ;  L/C ~ C I . C ~  L/C.Y J I IY~I I ( / I IC~.~-  , s o c ~ ~ ~ / e . \ " .  
209 Pour des raisons de traditions historiques. niais aussi paiir des argiinients tenant a l'assise finaticiere et aux 
conipktuices soigaiiisatiorinclles Ce sorti les aoi~u~~ieiiis eii tout sas clLie S -2niiri (1909) et R .  Boriiiai-del (1078), 



non ignoré ces initiati~es - de faible envergure certes - est à notre avis ce qui a fondé la 

proposition du irianque d'entrepreneurs, le premier noeud de l'incroyable éche\eau auquel 

correspond actuelleinent I'arial!se du phénoméne entr-epreneurial. Bien sur, nous respectons 

les objectifs de démonstration qui ont Sté pri\.ilégiés ici et là ; toutefois dans une perspective 
'10 . où il est question de dé\~eloppeinent. de construction industrielle notaminent- , il eut kté sans 

doute intéressant de se pencher aussi sur le mode d'éditlcation d'une culture productive, tout 

au moins de représenter la dynamique d'internalisation du conlplese de inaitrise de la 

technique du point de \.ue des processus entrepreneuriaus et non pas iiniqueinent à partir des 

collectii's de travail ouvriers ou des politiques volontaristes"' 

Enfin, le dernier ordre de remarques consiste à dire que la connaissance, partant I'iinaçe de 

l'entreprise africaine ne se sont guère ainéliorkes. Lorsqu'on aborde le large spectre de 

notions qui senlent à apprécier les dikxrses réalités qu'abrite la petite entreprise, ils ont en 

coininun d'être dépréciatifs. Les chercheurs diinontrent encore beaucoup de réticence à 

appliquer à son encontre la qualité d'institution éconon~ique moderne. Même lorsque ses 
/ - - 

vertus dynamiques et efficientes sont on ne peut plus irréfutables, celles-ci sont 

- 

préfixe ; une posture à laqtielle I'einprist: profonde des théories originelles n'est pas 

étrançhe"' et qui contraste singu1iL:rement avec les tentathes de dé-construction de 

l'entreprise déjà largeillent entamé dans les tramus o l x ~ o l n ~ c ~ ~ w .  11 nous re\ ient iiiaiiitenaiit de 

décrire de quelle iiiani2re nous coinptons inener notre travail en é\ itant certains des écueils 

qui se dressent de\.ant nous 

entre autres. ont retenu pour expliqiier l'improbable passage du coninierce a l'industrie des coninierçants 
siriégalais. 
210 L'ri des prejugés au leiideniairi des iiidepeiidaiices ii'a-t-il pas été d'établir uiie iquatiori du type : 
iridustrialisation = modernisation écorioiiiique. d'où les politiques L-oloiitaristes des gouvernerneiits afiicriiils ? 
21  l Les tt-:{\.aux ponniit sur 1'.4iiiérique d ~ i  Sud, ces ligrics d'aiialyses sont i I'cirigine d'lin corpus trés instructif sur 
la structuration. la niobilisntion idéologiqiie des entreprciieuriats colomhieiis. brésiliens (cf F FI Cardoso, 1967,) 
ou iiiesicain (cf F De Rossi - 1  970- act~ialisé par O Castel i i i  P. Béra~id et J.-L Pei-ra~ilt - 1994-) 
212 

Les \.isioiis restent pour la pliipart ericonihrées par I'oriihre de la figiire geriiellaire du cal\.iriiste et du "11C1.o.v 

. s c . l ? ~ ~ n r ~ i c ; r < ; t . ~ c , ~ ~ " .  



CHAPITRE DELXIERIE : ENTRE LE GESTIONNAIRE IXCOAIPETEXT ET 
L'ENTREPRENEVR IbgIIATERIEL : ELEJIENTS POUR tTKE SOCIO- 

.ANTHROPOLOGIE DE L'ENTREPRENDRE 

L'activité entrepreneuriale, en tant qu'objet analytique spécifique re\.ient de loin. Ignorée, 

escamotée, elle est aujourd'hui, I'einprise idéologique aidant, I'ol3jet de toutes les sollicitudes. 

Parée de toutes les vertus. auprès du sens coimnun inais pas seulement, il est le point de 

convergence des regards de presque toutes les disciplines des sciences sociales, au point de 

susciter des redéploiements stratégiques, des conversions hâtives des batteries conceptuelles. 

Pourtant, dans la clameur des voix nombreuses et souvent discordantes que l'on entend sur le 

sujet, une partition reste singulièrement en sourdine : l'évocation de l'entrepreneur dans un 

cadre théorique qui serait à proprement parler scientifique. En effet, célébré ou contesté. la 

considération de I'iinportante littérature r__- -- qui lui -- - est consacrée --- - -  convainc - - A rapidement - qu'il est le 
- -- 

point aveugle de la connaissance de l'entreprise africaine. 
- "  

Appréhendé à partir de la notion abstraite de I'c.sprlr tl'clztr~prrne, sa reconnaissance en tant 

que "cu/égorrc d'Cco~?»,n~e g~~n&rclln~e"3" est mise sur le compte du hasard, très 

accessoireinent sur le positionnement favorable des institutions culturelles et politiques de la 

coinmunauté globale à laquelle il appartient2". Faisant largement référence à la tradition et à 

la culture, l'analyse - se réduit - a uneexplication de son inexistence ou de la tournure hérétique 

de sa pratique d'entrepreneur -- (lorsqiie l'on da i~qe  Iiii reconnaître une quelconque réalité). La 

fascination polir la ciiltiire (dans une visée universalisante dénonciatrice ou relatijisante 

réhabilitante) qui s'accompagne d*élaborations pliis ou inoins sophistiquées. donne lieu a des 

r6-amknagenients conceptuels en regard de la pour cette unique classe de 

conditions. Ce réductionnisine kit inanqiier a notre a\.is une apprkliension correcte des 

diinensions que prennent les intelligibilités qui manifestent non seuleinent la dynaiiiique de 

I'acti\,itk entrepreneuriale. inais I'enseinble des processus prenant place dans la sociéti 

considérée dans sa globalit;. 

: 17 L'e~prcssion est de F. Perroux ( 1961 ). 
214 Yo~is pensons notainiiieiit au\ tra\.aus de J.-P \\'ar!iier sur les entrepreiiours Baniiléiie ou les Jispc)sitioiis 
e~itsel~reiieiiriales qui s'affiriiierit coiiiriie des formes de transferts ail sens psychaiiaI!~ique dii teriiie 
iiisiilieuseiiieiit iiiculquees ailx iiidividiis de n&,roses siiscitees p:tr 1'infL;riorire sociale 



I l  nous a semblé que le-teinps etait venu de ~.ast_I__éi7&1ndu domaine du discours pur, où -- 

peu de choses empêchent n'importe -- gui - d e  dire - n'importe - - A -- - cpio'-a pacir du mo-ment o c i l  

démon e la-svntase dm- _- _ .. - ou un - -- sens de _ la _- forinule. ___------, Du reste, nous 

soinmes aussi d'avis qu'il est teinps d'abandonner certains "o.< Ù ro~?ger" en tentant de 

refonnuler certaines probléinatiques posées par rapport au déploiement entrepreneurial en 

Afrique hors des cadres aporétiques où elles sont habituellement inscrites. 11 _ _ _ _ - _ _  existe un intérêt - 

évident à construire une thé 

d'identifier les conditions écon ' 

faire éiiierger l'entrepreneur, en inê~iie teinps q 
- 

processus pour les indijridus asissant et pour 1 

qu'ils traversent. 

Mais la construction d'un discours qui se veut scientifique, de surcroît dans un exercice tel 

que celui de la thèse, obéit à des nonnes spécifiques d'interrogation et de constructiori des 

données. Leur observance est sans doute la premikre condition de validation des 

connaissances produites et de leur intégration dans le corpus disciplinaire. En l'espkce, i l  nous 

revient principalement, non pas de nous livrer à quelques fastidieux exercices rhétoriques 

i 
inais simplement de situer notre logique - esplicati\ 

,, 
recoiistituer pour le lecteur les &tapes de la deinarche concrète de construction de notre objet. 

i -< 

\ En sociologie et en anthropologie, cette posture est la seule qui soit en mesure d'établir pour 

le public du chercheur les conditioiis de recevabilitt et de falsifiabilité de son travail2". 
\ 

,. 
! 

1 C'est à cet édifice que nous a\oiis \ O U I U  apporter notre contributioil en nous assigiiaiit coinine 

1 objectif daris le cadre de cette thèse d.ét~idier les conditions d-existence et d.é\~olution de la 
C 

petite entreprise yri, Lle de production au Sénegal. Eii -- conséquence, - dans ce qui \.a suivre, nous 
I : ditaillons notre progainme de recherche. Dans une première section. nous décri\.ons le 

i conteste historique a\ec leqiiel coïncide le débat sur la transition en Afrique et qiii iilscrit la 

théiiiatique entrepreneuriale en bonne place dans l'agenda du chercheur. Nous en profitons 

pour fonnuler les termes que nous retenons du débat institué, lesquels impriment la tonalité 

singulière à notre questionneinent. Dans lin second inou\.einent, nolis exposons les forines 

qu'ont einpruntkes les réforines au Sénégal et quelques unes de leurs conséquences qui ont 



trait à notre propos. Une telle présentation du conteste sociétal outre de permettre une claire 

identification du théâtre des rapports sociaux dans lequel sont appelés à jouer les 

protagonistes de l'entreprise, penilet de situer les enjeux de la déinarche entrepreneuriale et de 

rétablir son caractère de phénornène social total. C'est une fois établie la spécificité du cadre 

de nos inirestigations et de nos analyses que nous somiues en inesure de préciser et de justifier 

i I 
quelques ressorts théoriques et n~éthodologiques de notre dispositif de recherche ainsi que 

\ quelques modalités concrètes de sa inise en oeu\lre. 
i 

1 - L'EMPRISE IDEOLOGIQUE DE L.A PENSEE NEO-LIBER,ILE CORlRlE 
POIIVT DE DEPART DE LA RECIIERCIIE 

Notre propos s'inscrit pour l'essentiel dans une idie qui corninence i faire son cheinin a 

propos de l'avenir des éconoinies africaines. I I  s'agit de celle selon laquelle, pour 

dgfinitii einent tourner la page de l'ère de I'Etat principal entrepreneur du dé\.eloppeinent qui a 

coïncide avec les premières années d'indipendance, pour enclencher un cycle de croissance, 

pour eni~isager la sortie de leur inarasme économiclue qui menacent leur société d'estiriction, 

pour rkaliser les ob-jectif de inodernisation de celles-ci, les pays au sud du Sahara doiient en 

particulier susciter une classe d'entrepreneurs aux r6les éconoiniques inais aussi sociaux et 

politiques significatifs. sont les conditions générales dans lesquelles cette idée a inûri? 

Quels soi 
--- - - 

I-1. L.4 ,I'OL1I 'EL LE C0,\'DITIOd1.',hr.4 LITE ET L 'ORDRE DE Ld-1 COL! I 'ERA:4 ,YCE 

I,'actiialité de la tliéniatiqiie entrepreiieuriale procède d'un éi,énèinetit capital dans l'histoire 

des pays en dé\,eloppement, africains riotatninent : I'iristauration d'une nou\,elle iflision du 

dé\:eIoppeineiit s.accoiiipagriant de leur inise sous tutelle internationale. SOL~S l'iinpulsioii des 

organisations financières inteniationales, les pa\,s africains sont ' ' I I z I * I ~ ~ . ~ ' '  à engager de 

profondes réforines de leurs structures éconoiniques et de leur s\,stèine de gou\ernernent 

Ayant failli dans la réalisatioii de l'objectif d'ainélioration des conditions inat~rielles 
- - -- - - - - 

''' C'est-a-dire les coriditioii~ de \.rai ou de faux en pnssririt d'une cvrinaissarice rnnins \ n i e  à une pl~is \raie Cf 



d'existence de leurs populations, leur incurie est à l'origine du profond inarasnîe qui pré\raut 

dans cette partie du inonde. 11 leur re\.ient dès lors, de s'engager sur la voie de la 

. - transformation en profondeur de la structiire organisationnelle de leur éconoinie pour. a!.ant 
Y :  ,> 
Ch retrouvé l'efficacité, rejoindre le concert des nations. Il  ne s'agit ni plus ni inoins de précipiter 
2 - 

r leur conversion a l'économie du inarché de~enue la règle unilrerselle depuis la consécration 
-1 

du "~rrony~lre  tlu /rhc;rtr/wnlc~". Or l'instauration d'une - écono!nie_pe~@rinante ------il-- requiert - -_ un - - -y- .  acent - 
. 4  

C usque là absgnt des processus du - déi~eloppement -- - . - 
A : l'entrepreneur. 

1-1.1. LE I)IAGNO.SIÏC SOL5 FOR,VE IIE RII,AN I>'ECHEC IIE TREN'I'E .4Y.YEE.S I)E 
"BEI EI,OPPEME.VT" Q C ' E F F E ( ~ ~ X I Y ' I '  I ,E.s .~ (;ENCES DE COOPER4 T'ION 

Le diagnostic sous forine de bilan qu'effectuent les institutions financières internationales2'" 

conclut que trente années de développeinent administré par 1'Etat-providence post-colonial 

n'ont pas abouti à améliorer de manière décisive les conditions de vie de leurs populations. 

Cela, bien qu'ils aient pourtant eu à bénéficier dans leur grande ma-jorité, jusque dans la fin 

des années soixante-dix, de situations confortables de rentes ainsi que de la inansuitude des 

partenaires financiers et coinmerciaus intemationaux. De manière générale, les avantages 

procurés par la coopération internationale n'ont eu pour effet que de susciter des 

investisseinents stériles, d'enraciner des inodes de gestion peu justiciables des règles du 

marché concurrentiel et de l'orthodoxie financiére. En inatière d'activité entrepreneuriale, 

1'Etat s'est iininiscé dans Ifacti\.it6 éconoinique en tant qu'agent principal en déployant Lin 

réseau d'entreprises publiques et parapubliques ayant jocation de moderniser et de stiiniiler 

I'acti~ité nationale, inais s-est relati\.ei-iîsnt founoyé dans cette mission. 

L'échec de l'agent public par rapport aux objectifs de développeinent et de croissance 

éconon~iques est on ne peut plus patent. Non seulement peu d'effets d'entraîneiiient des 

titablisseinents publics ont Stk enresistres. mais en .>- s'inlentant principal e n t r e p r e n e r I E t  a 

été à l'origine de noitibreuses as!métries fonctioiinslles. Elles ont d-une part étoiiffi I1iriitiati\ e 

prhée, d'autre part, elles ont fait se iî~iiltiplier des opirateurs éconoiniques de tJrpe 

ntcrrsl?~~l/lo~, c'est-à-dire. ces entrepreneurs arissant presque esclusi\.einent à I'oinbre de la 

P. Boiirdieu. 1977, 1968 ; R. Cressn ell. 1996. niais aussi les auteurs sunitne R K. Alenon, 1965 
ZI6 I I  s'agit du Forids hloiiiiaire Iritesiiritiniial çt de la Baiiqiie 2loridiale priiicipaleii?erit. A chaque fois illie rioua 
e\.oqiierons les nFcrices de dc\!cloi?pc.riicnt oit de cooperatiori. c'est a elles qiic iious ferons alliision 



protection publique (licences, quotas, marchés résen.és, inais aussi sub\~entions, facilités 

bancaires) sur des considérations clientélistes. 

Au cours des premières années d'indépendance, les régimes socio-politiques africains ont créé 

et perpétué, à la fa\.eur des cours élevés des matikres premières et des flux de capitaux 

extérieurs, des rentes de sit~iation au profit des élites au pou\.oir. En reiiforçant sa positioii de 

rctni-scc>ker, I'Etat post-colonial a créé une série de d\lsfonctionneinents. I I  n'a envisagé par 

exemple aucune mesure pour endiguer la déconnesion de la sphère de la consoinination de la 

sphère de génkration des re\.erius de la Nation (croissance rapide du poids de la 

c,onsoinination dans le produit intérieur brut îait d'une écorioinie estravertie essentielleinent 

marchande). Uii inanqiieinent qui du reste est imputable à la grande libéralité au niveau de la 

gestion et de I'utilisatiori des recettes tirées du coininerce international dont il a eue à 

bénéficier. Le néo-patrimonialisine au coeur du inode de structuration du pouvoir moderne a 

produit coinnie a\.atar une grande opacité du inarché des contrats publics et engendré des 

entrepreneurs aux situations économiquement improducti\/es et techniqueinent passives. 

Étant donne la situation d'asphyxie des éconoinies en question (inaintenues artificielleinent en 

vie par les perfusions de la Communauté internationale) et du risque de marginalisation des 

grands ilus du coininerce iiioridial qui se précise de plcis en plus, i l  revenait de mettre firi A la 

spirale de l'endettement (d'autant que les économies devienneiit de plus en plus insolvables). 

Dans les annies 1980. avec l'aggravation de la situation, le temps était \.enu de s'attaquer aux 

sources des dtiséquilibres, en lés engageant sur la voie de rifonnes structurelles. Le régime 

qui leur est appliqué s'articule en plusie~irs \.olets : finalicier, fiscal, réglementaire. Mais la 

véritable force de ce qui s'énonce coinine une nouvelle \.isiori du dé~~eloppeinent tient à sa 

capacité. A partir de cette probléinatique, à eiiîbrasser des doinaines quasi illiinités : sociiiux. 

institutionnels et politiques. 

Le vent de la libéralisation qui accompagiie la gknéralisation des prograiniiles d',?lusteiiient 

structurel porte non seulement l'option de I'instaiiration d'une éconoinie perfonnante, inais 

cherche aussi à organiser de noiiveaiix types de rapports sociétaiis et politiqiies (entre I'Etat et 



la société civile). De cette manière, la nou\relle trajectoire du développeinent se dessine 

comine la clé de l'adaptation, non seulement des structures Cconoiniques, mais de l'étendue 

des sociétés dont elles relèvent, à des norines de valeur universelle. 11 importe, après les 

expériences sans succès de 1'Etat-providence, de libérer les forces du inarché et de restreindre 

l'intervention publique à la garantie de biens publics de 

La nou~~elle approche du développeinent en fixant le libéralisme coinine doctrine de référence 

et coinme dernière planche de salut des pays sous-développés invite les appareils étatiques à 

une mue de grande en\.ergure. Elle propose ilne stratégie du développement en hannonie avec 

le inarché, une notion oblitérée dans les différentes options de développement appliquées dans 

les pays africains. Le Ropport sur le dt!rreloppertter~t rlnns le r~~onde 1991 indique clai reinent 

en conséquence que "lu pri17cipuIë I Û L ' ~ C  Ù Ic~qt~~~lIc~ ~ O I \ ) C I ~ /  .v 'u/ /c~c~I.  1c.v crncicns ~ L I I . ' ~  

sociul i.c./c?s c/ de rzoni h r e z ~ ~  PU,V..F el1 dC;~>~Io/pè~?len~ co~~.si.s/e ù C'I'C;L?~ 1e.v i~t.s/i/ u/ion.s p~.opres ù 

zrrle c'con»n~ie de ntarcllC, ptlis Ù I ~ , F  L I L ; I ~ C I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ .  Elle établit un n~odtrs ijive~tili entre I'Etat 

et le marché, un ordonnancement des rapports réglé autour des notions de cupuci/y huikli17g et 

de goui~er1w17cc. 

La ccrpuci/j~-h~rildi~ désipe la capacité des gouverneinents à susciter des institutions 

politiques et Sconoiniques conformes aux exigences irréductibles de libertés politiques et 

économiques essence de la inodernité universelle. L'Etat doit s'évertuer à créer un cliinat 

propice à la production et ails échanges par la inise eri place d'uri cadre iristitutionnel et 

juridique rénové et approprié et la mise à disposition de biens publics de qualité. Cette 

capacité est l'aune de la illesure de l'inscription des sociétés conceriiées dans le /rc~/rcl, c'est-a- 

dire le gage de leur transition vers une norine uni\rerselle. La gou\.emance est un éléinent de 

cette c.crpcrc~i/j~-h~~il~Ii17g en tant qu'elle se définit d'abord coinme I'eriseinble des activités 

gouverneinentales qui  définissent les limites et les règles du fonctionneinent de I'Sconoinie 

d'lin pays, et ensuite, coinine l'attitude de désengagement et de neutralité par rapport ces 

217 Cette doctrine est construite sur un mode binaire. D'une part, un premier postulat consiste à poser conime 
riornie de conduite écoiioniique des individus la ratioiiaiiti absolue. tandis qu'un second présente I'eiitreprise ei 
le niarché cornriie les niodes et les lieux priviligiés de foriiiation de  I'acti\,ité éconoinique. Elle coriiporte aussi 
une dimension politique qu'on peut résumer à une prise en compte accrue des aspirations et des intérêts des 

rincipales composantes de la société civile. 
' Cf Banque Moridiaie. I ?Q 1. Rnpl)ort . ~ r  le rlé~*r?l,y~~~etrt<.>Ir (I<rtrr le rtion(lc 1991, k (Ii'fi (III ( I r :~~~lo~pl)otrolr ,  

Wasliingtori. 



mèines processus. L'Etat prend en charge les conditions de réalisation des stratégies des 

açcnts, cn ~nèrnc tcrnps qu'il fait obscn.cr Ics rkglcs du jcu aux participants. 

En termes simplifiés, pour que le concours international soit efficace; il faüt des 

cou\.eniements capables de gérer les fonds qui viendraient à être mis à disposition, ainsi que 
u 

d'appliquer à la lettre ses recominandations. La "hon17c ~ O ~ K C I W L I ~ I C C "  que recominande les 

bailleurs de fond est une administration des choses où seraient éliminées les interférences 

politiques à caractère clientéliste ou qui se rapportent aux pratiques néo-patriinonialistes dont 

la nuisance n'est plus à déino~trer. 

I l  est loisible de s'apercevoir que la nécessité de mue des logiques et des structures orgvnisant 

l'activité économique, s'accompagne de l'exigence faite aux pouvoirs locaux de ré-agencer le 

inode gestion et de contrôle de la société globale, de prendre en compte ses aspirations. En 

inême teinps que les pays sous-di\,eloppés ne doivent pas être abandonnés a leur triste sort 

6conoinique2", ils ne penent être en reste par rapport au inouveinent irrésistible entraînant 

lcs socictcs bers la norinc dcinocratique. ce que certains philosophes ont préscnté cornine la 

fin de ~'~istoire'"'. 

Cette injonction"' \-ient accréditer l'idée émise par certains auteurs selon laquelle le 

libéralisine pou\.ait être une chance de redéinarrage économiqiie en Afrique, û la condition 

préalable que soit changée la donne politique sur le continent. M. ~ ;ou l iba l~ '~ '  justifie cet 

impératif en inettant en exergue les situations ol?jecti\es découlant de ?'organisation du 

politique, un ordonnanceinerit de la socikté politique au se:= duquel il localise les racines de la 

situation éconoinique désastreuse de la plupart des pa1.s du continent. Utilisant une grille 

d'analyse à caractkre éconoinique, 11 estime que la situation de la plupart des paxs ufricai~s est 

la conséquence d'une gestion :nor:opo!istique du pou\.o:: politique. La politique est en effet 

II9  Cf. conliiient B. Kouchiier (Idri n~isCrc clic ~rronric. Paris. 19')). 0. Jacot?), justifie le droit à l'in, <rereiice en 
produisant un asgunient fort : il existe des nienrices réelles à la sécurité des nations nanties représentées par les 
poches de miseie qui se developpent à leur peripliérie. 011 peut aussi lire la \.ersion eii parabole rornancee de . l .  
Raspail iiiritulee ide C'rinips tics Srrir~ts. CE aussi i'articie de M. Toi~ora  i992) ou ii ailalyse ies enjeux de ia 
'o~/~'c'r~lLJl ?CC 

"J Ci: 1.eiiiretieii de F Fi~ku)iiina a iec  B. Boiirgeois ( L e I l o ~ t L  ~/i~~lorrir,titliic. Féirrier 1092) 
221 Le discours de II. Duiiins au sonimet des chefs d'Etats de France et d'.Afrique de la Baule en 199 1 riicirque le 
début de la conversion de tous les pays africains au liheralisnie et à la déniocratie Ainsi que le résuine O \'allée 
( 1993. p Ib), le nou\,el ordre de  I'Ltat africain repoîe desorniais sur I'iiitegratiori c~iniulati\.e des lois du rnarclie 
et des droits de I'iioiiime. 



assiinilable a un marché qui regrouperait des deinandeurs de bien-être (les citoyens) et des 

offreurs de ce seri-ice  concurrent^^^'. Le débat politique s'apparente à la confrontation des 

services proposis par les diffërentes entreprises politiques à la ré\.élation de prkfirences des 

citoyens. 

Or. et1 Afrique. les conditjons d'expression dcs prkferences (les droits el les libertes) n'ont pas, 

tout d'abord, été rétablies. Les régimes post-coloniaux ont prolongé le modèle politique de 

neutralisatiori des préferences des su-jets coloniaux antérieurement en place. "Llr doij~irru/ior~ 

c*oloi~iule ezri.opnL;erz/~e u ~ ~ u i ~  cljù L ' C I Z I I ' U ~ I . ~ ~  /CS ~ I - I C I I I U ~ ~ ~ I I S  ~ L ~ O ~ I ~ I I I ~ ~ Z I C * . ~ ,  qzti clles I ~ I L ' I ~ J c . ' ;  

fin70rj.ve~if /es or i~~/ i t '~ /~o/z .~  po1it1q~ie.s \*ers /c7 u'iri,gi.tr~~c! c~cor10/111qzie et /u ~iiu~ti~i~i.se de lu 
,, 3 

polir ;que ~irn.u /ou/cs 1c.v (~~'ril-i/G.~ ~ ~ ~ ~ o i ~ o r ? i i q ~ i c ~  ''11 f/iq ztc--*". Si l'on peut aiskinent 

comprendre les enjeux de la confiscation du debat politique dans le cadre de l'exploitation 

coloniale, elle de\.ient aberrante dans le cas d'une souveraineté retrouvée. Pourtant, elle a été 

maintenue voire accentuée par les pouvoirs héritiers par le verrouillage de l'accès au inarche 

de la gestion des affaires publiques a toute nouvelle entreprise politiqiie. Cela a kt6 d'autant 

plus possible que la société civile a toujours entretenu avec I'Etat et ses corps intennidiaires 

de contrôle, des relations ainbi~uës qui n'ont pas pennis de parler d'autonomie. En effet les 

individus n'ont presque jamais été en situation d'indépendance de inaniere à constituer un 

contrepoids politique à la gestion de la chose publique, à accroître leurs espaces de droits (de 

meilleures conditions sociales) et de liberté (ilargissernent des droits uni\.ersels). 

En effèt, rappelons clue dans sa quête d-hkg6inonie et de lkgitiii1it6. l'Ela1 post-coloiîial a 

construit ses assises par la mise en place d'un s! stémt- de dettes identiclue à celui des sjs12ines 
c. 

ligiiagers ou d'alliés. c'est-à-dire un systraie qui csSe auprk de toute persoriiie a'ant bin2ficii 

ou espkrant binéficier d'une iiiaiiiPre ou d'uiie autre de la manne (elle est distribuke sous 

forint: de liceiices, de passe-droits. de postes dalis la foiictioii publique. d'attribution de 

bourses aux eiifaiits, de rentes foiicikres) I'obligatioii de feriner les !eu\ sus les piatiques 

é \as i~es .  mais la moi->ilisatiori pour la reproduction du s!st2ine Ces diffractions dans la 

~restiori des affaires publiques ont niaintenu la ~italitt: des solidarites 1 enicales au dStriinsiit 
w 

de celles horizontales caractéristiques d'uii lien social rnodernisk. car le nio-patrinionialisintt 

3 , -  

-;' Cf. h-1. Koulihaly, 1992 
?:7 Les appareils qu'ils repriseriterit ctarit siippnsés ~~éliiciiler une idéologie et defeiidre des iritersts precis Ct: L 
Althtisser. 1070 



s'est largement appuyé sur les relations de parenté et de dtipendance personnelle renforçant 

par là leurs assises. C'est ce t>.pe de dér2glement des rôles et ce brouillage des frontittres qui a 

contrarié I'af'firmation d'une réelle société civile. 

Par conséquent, en l'absence de toute concurrence politique dans la gestion publique des 

ressources, le bien-ètre collectifn'a correspondu qu'au sens que les gouvernants voulaient bien 

lui donner. Ils ont de ce fait disposé de toute latitude pour accentuer le caractère de 1'Etat 

coinine vecteur des intérêts égoïstes d'indi~ idus ou de groupes et pour contrôler les situations 

créatrices de rentes. Or. là encore, les citoyens-consoinmateurs ont été littéralement floués par 

une infonnation incoinpléte ou déformée répandue par les corps intermédiaires du pou\,oir 

comme les chefferies traditionnelles ou les organes du Parti. C'est pourquoi le retournement 

d'une telle situation (auquel appelle la coinmunauté internationale en tant que bailleur de 

fonds) au prot'it d'un système politique concurrentiel, peut constituer un nouvel élan pour ces 

pays. Toutes les entreprises politiques qui ignoreraient les préférences courant le risque d'être 

écartées du inarché par le vote-sanction de la société c i ~ i l e  et au profit d'une de leurs 

concurrentes mieux - disant. elles sont condainnées à rechercher l'eff'icacité masimuin de leur 

action, à améliorer leur programme de gestion et leur produit 

Si I'iinniistion de 1'Etat est à l'origine de la situation bloquée de sociétés ci\,iles en Afrique, il 

s'avère qu'à y regarder de prés, I'esistence d'un secteur privé national aux rôles éconoiniques. 

sociaux et politiques significatifs pennet de réaliser tous ces objectifs. Outre ses propriités 

econoiniques (de constituer des réponses adéquates aux problkines de I'einploi; de la 

formation, satisfaction des besoins de co~~sorni-i-iatiori par une production domestique), on 

reconnaît aii dipt~.que entreprise-entrepreneur; sa faculté à s'organiser coinme socrce de 

transforinations sociales et politique. comiiie laboratoire de sui\.i de é\ olutioris sociales 

L'idée qui réalise un large consensus est que. airisi que l'a dija inis en exergue la littérature 

éconoiniqiie et sociologique. I'ent 
- - it 

C'est lui. en tant que clé de \.oute de l'entreprise "c / l i i  / l c f i 7 /  / t ~ . <  c ' l c ; ~  (111 L/C:I.C'/OI~/~C'I)ILLI~/ 

t r C c t k ; ~ - ~ ; "  On considère c1~1'~ine cat6yorie sociale comiiie c c l ~ ~ . _ d a  entrepreneurs peut 

piiissainii-ieiit contribuer ii la formation d'institutions industrielles kconoiniqueineri t 



' Y" 

dynamiques et politiquement viables. L'eseinple du dé\.eloppeinent coloinbien rapide à partir 

de la région de ~edellin'", la modernisation du @ce à la c,onstitution d'une 

bourgeoisie locale enracinée dans le inilieu mais aussi ouverte aux expériences étrangères"", 

le rôle inoteur joué par la bourgeoisie indienne dans l'industrialisation du pays sont autant de 

déinonstrations qui confortent ce statut d'agent stratégique de I~industrialisation, du 

développeinent économique et de la transforination sociale. 

Dans ce projet de réformes, il s'agit de réaliser. en plus de la nécessaire instauration d'une 

micro-économie perfoniiante, constitiiét: de pôles assiinilant les inéthodes de productivité 

intégant de inanièrt: graduelle les évolutions techniques et présentant la faciilté d'ainener à 

l'équilibre interne des systèmes éconoiniques et accessoirement, de faciliter leur articulation 

au marché international, un - optiinuin de incine ordre. I I  s'agit de disposer d'un le\.ier 
-- - 

d'ingénierie sociale pouvant garantir l'adaptation des sociétés africaines au nouvel ordre 

inondial, c'est-A-dire de structurer une catégorie d'entrepreneurs capables de se comporter en 

force sociale et politique, de défendre des iritérêts catégoriels et de sensir de contrepoids à 

l'appareil bureaucratique. Elle fait office de premier niveau d'articulation des systéines locaus 

au reste du inonde (par le biais du marché international), en contribuant a la réalisation de 

I'iiiipératif politique de démocratisation'". L'entrepreneur, --- .----- extension . séinantique du citoyen, - - .  

est l'aune - de la iiiesure de la transition des soci6tés africaines vers le modSle apodictique de la 

société déinocratique. 

Une fois consacré son caractère stratégique dans le développeinent par les bailleurs de fonds, 

la proniotion de l'entreprendre s'est rapidement iinposee aux g~u\~eriien~ents comine le 

nou\'eau mot d'ordre auquel toutes sortes de dispositifs \.ont \.mir s'inscrire, dans l'optique de 

lui  iournir lin cadre cohtirent et propice. 011 semble en effet iiiaintenant préférer une 

dynaiiiique irisiifflée ii partir du bas au placage des institutions. Des dispositifs de tolites sortes 

(prograinines de foriiiation et d'encadreiiient d'entrepreneurs. constitution de fonds de 

promotion de I'entrepreneuriat ) \.orit voir IL? jour. \.isant la libiration des ini tiatives et le 

remaillage d'lin tissu de petites et iiio>.ennes enti-cpriscs rédilit ii une peaii de chagrin. Ce qui a 

"' Cf. E. E. Hageri, 1970. 
'" Cf. F. de Rossi. 1971 
777 
-- 11 correspoiid au libérnlisrne politique durit Iàit itat VI. Koulibnl? 



suscité cette reinarque fort à propos d'O. r allée'^' selon laquelle, "le norn?e/ or*~Ire /u 

i ruisor? privCe . V Y ~ U  CI?~UITIL!  pur U I T C  I I O L ~ ~ ~ / ~ C )  rui.vo17 ~ ' E / L I /  qui U C C C > I ) I ~  /u r.L:duc/ior~ de .sex 

< itz.v/r.urtze~zls (le pz~i.v.vu~~ce C /  LIC' I . I ~ / Z ~ S . V C ' S ,  rwi.v qui pr~~Iz i i .v~~ /'urchi/ec/~~re L'OIII~/C) .YC LIC /u 
iz' \ iioui?e*//~) nzuison 'le /i~ii/ri.pcriez~ r...". Pour cela, i l  revient dfen\:oyer aux entrepreneurs locaux 

des sigles d'incitation et de leur assurer les conditions de déploiement de leurs activités 

suffisainment fa\,orables pour qu'ils puissent répondre signiticativeinent à ces signaux. 

1-1.3. LES R/1 TES 1IE.S REFORI fES ET /.ES' TIPES D'E.YPI.ICA '170N.S CL7 S7'RLJCfUREil'T 1.E Cli.4iW 
.4 ,Y4 1- I'VQ L% 

Le Sénégal n'a pas été en reste dans ce mou\.einent. En proie à d'importantes difficultés 

éconoiniques et financières. i l  avait sollicité I'intenmtion de la Banque inondiale et du F.M.I. 

dès 1979. Souinis depuis au régiine de I'ajusteinent structurel, i l  avait inis en place les 

conditions de relance préconisées par la tutelle financière. Dans le conteste de la nouvelle 

conditionnalité, il s'est aussi lancé dans un toilettage de ses iristitutions en \,ue de libérer le 

secteur dit réel de I'éconoinie de ses nombreuses entraves. Pour aller vite, disons que les 

rtiforines sont allées dans le sens d'un "désengagement de 1'~tat""". En effet, sous la pression 

des bailleurs de fonds l'action de 1'Etat centralisateur a été redéfinie dans le sens d'une 

restriction de ses attributions et de ses moyens et dans la mise en place d'une série de mesures 

tecliniques destinées à faciliter I9acti\.ité entrepreneuriiile. 

Ides réforines dans le domaine éconoinique ont pris la forme d'une Nouvelle Politique 

Éconoinique qui intègre deus volets : un \.olet agricolc (Nou\.elle Politique Agricole), et un 

bolet concernant les acti\ ités de production et l'industrie (Nou\.elle Politique Industrielle). La 

logique de cette architecture tient en une idke siinple : désormais i l  faut que I'Etat s'efface au 

profit de I'initiative pri\,ée et de la libre concurrence En conséquence, le débat sur la relance 

du secteur pril;. la promotion de la criation d'entreprises est revenu au centre des 

préoccupations. La politique de proinotion de llinitiati\t. pri\~ée qui s'en est .suilri a consisté en 

l'adoption et l'application rapides de dispositions dilei-scs riiZçc le souci de lil->ércr l'entreprise 

de qiielques unes de ses plus lourdes entra\-es. Cela a pris la forine de iuesures fiscales 

attracti\.es. d'un régime douanier clarifié, d'une siinplificntion des procédures adininistrati\.es 

""f O. Vallée. 199: 
7 7 9  -- Nous retenons la i.trtrocessioii d'iiiie partie de l'appareil éconoriiiq~ie p ~ i b l i c  au secteur p r i ~ é  



d'enregistrement de l'activité entrepreneuriale, d'une mise en place de conditions de l'exercice 

de l'activité éconoinique inoins opaques - par la pri\,atisation de partie de l'appareil de 

production public -. II s'est aussi agi d'envoyer des signaus à l'intention des chefs 

d'entreprises et des candidats a la création d'entreprise à travers la création d'un guichet 

unique en vue de limiter les nuisances causées par les démarches auprès d'un trop grand 

noinbre de seil ices éclatés sur l'étendue de la \fille, la création d'un régirne de primes et 

d'exonérations fiscales di\,erses. 

Or, i l  semble que jusque là, ces n~esures n'ont produit que peu d'effets. De l'avis de nombre de 

protagonistes du inonde de l'entreprise, les résultats de ces différentes ineslires ont été d'une 

faible efficacité, en tout cas n'ont pas réalisé, loin s'en faut, les espérances placées en elles. 

Les promoteurs sénégalais ont peu réagi à ces signaux. Mêine pour les grands patrons, 

représentés au sein du Conseil National du Patronat Sénégalais, du S.P.I.D.S, le syndicat des 
'70 industriels sénégalais ou encore du Conseil National des Einployeurs du Sénégal- , elles sont 

assez éloi~mées de leurs préoccupations. Tres peu de choses ont fondamentalement changé. 

Les facteurs techniques continuent de peser lourdement sur les coûts définitifs et rendent 

ardue la con~pétiti\.ité des productions sénégalaises. Ensuite l'entreprise continue de pâtir de la 

qualité et de la régularité des prestations des services de la SENELEC ou de la SONEES'". 

Les patrons fustigent le coùt du travail qui est resté trSs klevé comparativement à ceux des 

salariés de la sous-région (du fait d'une protection sociale "o.\-or.hi/un/c") bien qu'il soit encore 

faiblement qualifié rt peu rompu aus nouvelles forines de travail. Au plan fiscal, les retards de 

paieinei~t des primes à l'exportation, l'absence de crkdits industriels, pénalisent encore les 

entreprises. Ensuite le niode de fonctionnement erratique de la justice n'est pas assuréinent en 

mesure de garantir un cadre réglementaire pouvant donner confiance aux investisseurs et donc 

réduire les coûts de transactions. Tous ces facteurs ne contribuent pas a stimuler et à donner 

une bonne "~nllrgc. rJc, nlcrl.qnc~" de l'industrie sénégalaise. 

2 . w  On suppose que les nieinbres de cette \pitririe du secteur privé, d'ailleurs principaux cibles des mesures, soiit 
les niieus armés pour décrypter les sigriaus et en tirer profit. Car il va de soi que pour les exploitants des petites 
structures et lorsclu'ils oiit eu conriaissarice de I'inforiiiation. celle-ci lie les concernait pas du tout. La positiori 
que iious défendoiis est la suiiante. Le secteur privé n'existe pris cx ~ ? i l ~ i l o .  II est le résultat des actions coiiibinées 
d'indi\,id~is qui déploient des efforts pour réaliser des ambitions i)i i  répondre à des besoiiis Ce sont ces iiidi\.idus 
qui coniposeiit la base pliysique de la inarclie économique. I I  importe finalenieiit de les trouver et de les replacer 
au coeur du dispositif, eii essayant de connaître leurs conduites, leurs aspirations. pour pouvoir é\.entuelleriient 
les infléchir. Cela. au lieu de proclamer la niétamorphose entrepreneuriale à partir d'une sorte de c1c1r.s c7.v 

mtrcl~ilr~r, c'est-i-dire par le seul dé\.eIoppeinent institiitioriiiel ou en forçarit une mutation de grande ampletir. 



Pour fonder théoriquement cette défaillance, l'appel émis par les décideurs a aussi vite fait de 

mettre en branle d'iinporîants effectifs de chercheurs pro~.enant de tous les horizons 

disciplinaires. I I  a entraîné une importante dynamique de recherches d'abord de caractkre 

opéraiionnel, puis de plus en plus acadtiiniques. 11 a imposé la thématique entreprerieuriale 

dans les inilieux de la recherche en dé\/eloppeinent. qui de toutes les façons n'en attendaient 

pas autant"'. Dans le foisonnement des traraus produits qui parlent de l'entreprendre sous des 

approches diverses (à travers le phérioinkne de l'informel. par le biais des poteiitiels de sa\wirs 

locaux, I'einploi, le management des organisations africaines). la figure de l'entrepreneur sort 

de son statut poussiéreux vers lequel justeineiit les fastes de I'Etat-providence Ifa\,aient 

poussés avec la coinplicité des conseillers du 

Pour tenter d'expliquer cette apathie des milieux entrepreneuriaiix locaiix, les supputations 

sont allées bon train selon deus logiques de démonstration. Pour certains obsenateurs qui 

retiennent l'aspect technique des réformes, i l  existe toujours un décalage entre le moment oii 

des si:.naus sont envoyés et le inoinent où ils sont perçus, décnytés, par les agents auxquels 

ils sont destinés. C'est à la fin de ce processus de coininunication qiie les informations émises 

trou\.ent une utilité et peu\,ent être con~.erties en ressources. On peut toutefois mettre le 

différé de réaction sur le compte de la \.isibilité-lisibilité des siyaux en~,oyés et des 

difficultés à déterminer de maiiikre fine leurs destinataires. Donc l'attitude attentiste est 

justitltie Elle traduit la nîifiance des promoteurs vis-à-vis de la sincérité des proclainations, 

sans oublier la permanence des conditions techniques propres au monde de l'entreprise 

africaine2". 

23 1 Les sociétés nationales chargées respectiverueiit de la distribution de l'électricité et de l'eau. La SOKEES est 
devenue la S.D.E. filiale de la niultinatioriale liariçaise La Gerierale des Eaiis. 
2 7 2  La tliéinatique eritrepreneuriale cient de niarlière opportune donner un second souftle une discipline (les 
sciences du dé\.eloppeiiieiit) en proie it des doutes. Coriiproniise dans bien de contextes qui ont abouti à 
I'iriterveiitiori des organisations iiiteniatioriales (finalenient pour coi-riper entre autres choses. les erreurs 
comriiises par les conseillers dit prince), elle ne pou\.ait que suivre le carie\-as tracé par les organisations 
internationales qui a l'occasion s'atfirninient cornme maître d'oeuvre d'études et centre de production scietititique 
ou alors s'épn~iiiioiier dans la critique de l'ordre de I'ajustenient. 
237 Cf ce que nous a\,ons dcja dit a ce propos dans les prolé~otnèries. 
2.44 Ce constat, bien que jiiste, reste partiel. I I  ne résiste pas à cet autre constat qui fait remarquer cliie plus d'line 
déceriiiie aprcs l'adoption des rnesures. In sitiiation n 'a  pris beaucoup e\,oliié Eii fait ce qui n'est pas dit. c'est que 



Dans le rnème ordre d'idées. pour certains autres coinmentateurs de I'é\.olution de l'entreprise 

(mais extérieurs dans la plupart du temps à la définition du projet), le projet d'inscrire 

I'entrepreneuriat pri\,é comme inoteur de l'équilibre économique interne et coinrne levier de 

développement ne peut être viable. Les arguments développés se rapportent à la doctrine qui 

sert de soubassement aux politiques de proinotion. La philosopliie et les inodalités concrètes 

de I'intenention des bailleurs de fonds préfiguraient déjà de l'issue de cette mutation forcée2". 

Ensuite, I'on ne doit pas être surpris par ce délai. Si I'on n'a pas observé de réaction 

d'envergure du inilieii entrepreneurial, c'est parce qu'il n'existe pas une catégorie d'agents 

susceptibles de le faire. La faiblesse struct~irelle du milieu entrepreneurial ne peut procurer la 

base humaine nécessaire au développement d'une économie libérale. 

Le dernier et non moins représentatif axe des analyses, va plus loin dans ce type de verdicts. 

Adoptant Lin point de \ue culturel, il fait remonter l'échec du projet de construction d'un 

secteur privé moderne par la pa~ivreté structurelle du milieu entrepreneiirial dans les différents 

pays africains, une situation qui procède de l'archaïsme de leurs institutions sociales et 

ciilturelles. Si le pro-jet a du mal à aboutir, c'est qu'il 1 i i i  a manqué de points d'ancrage dans 

les sociétés auxquelles il est destiné. En effet, daris ces contestes, il n'existe pas une base 

6thique moderne et hon-iogttne qui puisse constituer le inoteur sj.n~bolique à l'entreprise et 

ainsi favoriser l'émergence d'une force sociale en inesure de se substituer à l'action publique. 

Dans les pays coinme le Sénégal. i l  existerait une dif'flcult6 à trouver " L ' c / / L ~  I T I I I ~ O ~ I ~ C ;  L J ~ I . \ . \ L I I I / ~  

~ L I I , ~ I I L ; C  LIC ICI I . L I / I ~ I ~ C I / I ~ L ;  ; ' C O I I O I I I I ~ Z I C '  c'/ ( i ~ l  < q o t j /  LILI I * I . S ~ Z I ~ " .  11 se trouve pas une classe 

d'entrepreneurs pri\,és nationaux digne de ce noin et en inesure de rela!,er le retrait de I'Etat, 

d'animer la \ ie économique à sa place. 

Honnis l'argument de la faible consistance numérique des milieux entrepreneuriaus. ils 

insistent sur leur pitttre qualité, perceptible à tra\.ers leur faible ni\.eau de performance. 

les conditions de publicite et d'orientation de toute cette politique n'ont pas été des plus satisfaisantes, propices a 
I'inforniatiari claire des eiitreprerieurs. II est iiitéressaiit de savoir quelles catesoi-ies d'eiitrepreneurs les nouveaux 
dispositifs concernent et peuvent en profiter (de q~iestioiiiicr donc les arrière-peiisées sous-ieiidaiit cette 
réorganisation des forces de l'activité éconoiiiique. sans parler des contraintes intenies au groupe des décideurs 
politiques nationaus). 
'." [,a déniarche des a-eiices est inspirée du trioniphe des valeurs du libéralisnie et de la démocratie - d'ou 
l'unicité des riiodbles dc rcfomie, le caractbre autoritaire et iiidit'f%rericie des iiijoiictiotis iriteriiatioiialcs. 



Pointant ça et là les particularismes, les nombreuses scories irrationnelles qui s'accusent dans 

les institutions sociales. daris les iinagiriaires et pariant dans les comportements, ils 

considèrent que les sociétés africaines sont dans leur essence, incapables de tout inouvement 

vers le progrès, inaptes à faire face aus nécessités du changement (pas seuleinent économique, 

mais aussi politique. social. culturel). Non seuleinent elles abritent des structures sociales peu 

compatibles avec les notions centrales en partie irréductibles de l'entreprise, inais elles sont 

insuffisainment plastiques polir permettre l'émergence d'institutions nouvelles conlpatibles 

avec les valeurs guidant la déinarche moderne d'entrepreneur. C'est la culture africaine qui 

serait antinomique à la inodemité de I'entreprise et q~i i  jouerait une fonction inhibitrice des 

aspirations et des initiati\,es individuelles. Cliez ces auteurs qui pensent que "I 'Afrrytrc /*<fine 

L , l e  ~ I c ~ i - c l o p p ~ n ~ c " ,  i l  existe une vérité implacable : tant que les peuples du continent ne se 

- seront pas soumis à un ajusteinent culturel, i l  n'y a pas lieu d'espérer une quelconque 
1 

amélioration de leur condition de "tllin117c;.~ t/i> lu t~.rrc." partant, de 13 situation de 

I'entrepreneuriat. 

A l'appui, ces anal!.ses rappellent des situations, des prdtiques, des institutions sociales et des 

contestes politiques peu jiisticiables des catégories de I'entreprise et qui justement sont 

caractéristiques de I'éi,olution de la cellule productiire africaine. Les références sont de deus 

ordres Tout d'abord I'entreprise et les principes qui la régissent sont étrangères aux valeurs 
n 

de société en Afrique. Les organisations sociales africaines fonctionnent selon des logiques 

peu compatibles avec les \ aleurs cardinales de l'économie. Alors que les preinières \falorisent 

l'équilibre constant, la routine sociale à tra\,ers par exeinple une prescription à la fois très 

rigide et très prégnante. les secondes fa\orisent I'iniio\ation, posent la condition de la liberté -- 

de chois et d'action de l'indi\lidu7'". La mobilisation ssclusi\e des institutions sociales à cette 

f i r i  de préservation de la stabilité pkse tant siir les attitudes mentales et les conduites 

individuelles, qu'elle étouffe les initiatives. 

L'asymétrie des positions qui fait qiie les priorités. les cibles de choix d ts  hailleurs de tonds s'iniposerit au dela 
des besoiiis expriiiiés par les agents de base orit produit de noiiibreiis ef'féts pervers 
2.11, Le débat coiriiiiunauté et société (il se décliiie cil des iiititiilés aussi iiciiiibre~is clu'il y a d'auiciirs rliii s'y sont 
intéressés par eseniple sous l'aspect de l'opposition entre dctcrmiiiisiiic et liberté, sous la for-iiie d'iiiie distinction 
entre sociétés à solidarité mécaiiique et sociétés a solidarité organique. d'une diftërenciatioii entre société 
traditioiinelle et société indiistrielle) est uii débat saris cesse renou\.cli polir spécifier la ci\.ilisntion et la 
modernité nccideiitales. lntrodiiit par F. Toniiïes (Ciirtirrrrrncruré cf snciEré, Retz. 1970, Paris). i l  a été nhorde tour 
ii tour par E. Durklieïrn . hl. ii'eber c,t 111iis pris de iioiis. par G Balandiet.. R ..Ir-uii. L Duiiicîiit, S Habernias, 31. 
hlaft'esoli. N .  Elias. 



Ensuite, la seconde remarque a trait à I'entreprise coinine lieu d'accueil du processus de 

production. Lorsque la finne existe, son équilibre est précaire, sa gestion grebée par les 

interférences du inilieu social, les contestes politiques peu coinpatibles a\.ec les catégories de 

I'entreprise moderne, tout au moins au regard de la syntaxe économique libérale. Parce que la 

configuration culturelle globale obère jusqu'aus processus qu'elle accueille, c'est d'elle qu'on 

doit tenir les piètres performances de I'entreprise africaine, son agglutirlation dans des 

segments d'acti\.ités sans intérêt, ses horizons économiques et financiers restreints, ses rôles 

et capacités techniqiies d'un ridicule confondant. 

Bref, la fuite en avant des çouverneinents vers pliis d'orthodoxie libérale et la ~nohilisation 

intéressée des inilieiis de la recherche n'ont pas pour alitant contribué à produire une 

connaissance fine des logiques entrepreneuriales et des ressorts de I'éconoinie réelle. Elles 

ont contribué au contraire, en faisant valoir abmijement la nuisance de la base socioculturelle 

africaine, à affermir deus postulats de base à partir desquels le sens coininun aborde 

désormais la réalité entrepreneuriale africaine : l'Afrique manque d'entrepreneurs d'une part, 

I'é~~olution de la cellule éconoinique africaine hors des cadres de la logique éconoinique 

ordinaire la condainne à l'inefficacité. d'autre part. Cette situation a bien sîir entraîné un 

iinportant inouveinent de chercheurs qui en annexant à leur tour le concept de culture, 

partagent la caractéristique de vouloir réhabiliter I'entreprise ; au point de faire I'iinpasse sur 

leurs sigifications originelles. 

Mais dans le flot des ac,ciisations et des légitimations qiii tient lieu de débat siIr I'entreprise. i l  

nous semble que l'on inanqiie l'essentiel : ce qiii s'y déroule. ce que font réellement ses 
,-. 

dirigeants, de ce que peuvent être et petivent faire ces dirigeants, de leur en\.ironneinent, des 

contraintes inais aiissi des anticidents qiii conditionnent leurs aiTaires présentes oii à \mir. 

Ces "pret-à-penser" présentent globaleinent la particillarité de passer soiis silence les 

dimensions constitiiti\;es de 1-iinité cardinale de 1-econonîitt parmi lesqilelles celles relati1.e~ à 

son fondateur (la durée et la nature de son parcoiirs de cr6ation, ses apprentissn«es. - s2 

forn~ation et la transinission du sn\-oir-faire managérial, les cnndi!ionç PI i?md-.!ités de 

l'accumulation réalisée, les b!ocages orgrinisationnrls et institutionnels, etc). 





d'insertion dans une branche du systèine inondial par exeinple). Mais elle était prévisible 

beaucoup plus certainement parce que les pou\oirs publics ont été les seuls protagonistes du 

projet. A aucun moment dans les pays africains. on n'a pu disposer de catégories sociales 

pou\.ant y prendre en charge un r6le significatif. Alors que la inodernisation économique des 

pays en développement, pour aloir des chances de réussir, supposait des transformations 

concoinitantes, \aire préalables. dans les structures sociales de la société (par l'affirmation 

d'une catégorie d'entrepreneurs par exemple) ainsi que dans la conscience des indi1 idus qui la 

coinposent, aucune tendance n'a été remarquée pour akertir de l'existence d'un tel 

soubasseinent ou pour signaler I'enclencheinent d'un tel processus''7. 

C'est le fait culturel qui est alors largement présenté comine facteur d'esplication. Coinine 

nous l'avons déjà fait remarquer, c'est l'absence d'une catégorie sociale baignée des valeurs de 

l'entreprise, de I'inno\.ation, de changeinent et de progès qui explique la situation globale des 

sociétés sous-de\~eloppées"'. Le petit monde des patrons qu-on découvre, les types 

d'organisation auxquels correspondent les établissements qu'ils dirigent, les rapports à 

l'environnement qu'ils entretiennent, con\.aincjiient qu'ils ne pe~ivent, a parler sérieusement, 

assurer seuls le projet d'édification d'un secteur privé moderne, pour autant du reste qu'on 

puisse leur appliquer l'étiquette dteiitrepreneu?'". 

L'absence d'entrepreneurs est a mettre en rapport a\ec le fait qu-il n'existe pas \réritablenient 

dans ces contextes culturels de base étliiqiie et ciilturelle en inesure de servir de point 

d'ancrage aux valeurs et aux pratiques des indi\,idus candidats à I'a~enture entrepreneuriale en 

iiiêine teinps qu'ttlle leur accorde Lin statut social \alorisé. On retient que des formes de 

structuration sociale coinine le coininunautarisine. le hinilisiiie et la solidarité afferente se 

positionnent en entraes rédhibitoires à la manifestation di1 sens de I'initiati1.e et à la réussite 

individuelle. 

Le traitement du thinle de l'entreprendre africain s'effectiie donc sur le postiilrit largeiiient 

partagé qu'il existe iiri déficit structurel de l'offre d'esprit d'entrepi-isc et que les rarcs agents 

237 Nous faisons refererice aux analyses de J.  Giri ( 19S6) 
2 I X  Des auteurs conirne F. Dalle et crl i i .  (107.;) retiennent l'absence d'une rniiiorite agissante baignée des \-aleiirs 
du capitalisnie à l'origine de leur sta-nation économique et sociale endémique. 
2 3:) Ayant des scrupules a parler d'eritrepreiieur a I'eiidroit des agents afi-icairis, beaucoup d'auteurs utilisent des 
substantifs foi-tenierit coririoti coniriie "hotttmc.\ t l '~~f~ j i i i~~c~ . s"  oti " ~ ! f f i n ~ ~ i . s t ~ ~ . s "  



économiques qui fondent des affaires manifestent des 'lf0r117es perc.èl:ws de I'~.vpr)i'lt 

d'e,~/rePr-prsex"". Ces points de vue. ne nous paraissent adinissibles ni dans la fonne, ni dans le 

fonds. La premiire série d'hypoth2ques que nous retenons est d'ordre praxéologique. Il s'agit 

d'une série de remarques se rapportant à I'espérience concrite. Nous nous sommes d'abord 

deinandé où pouvait bien être passée la masse des artisans et autres producteurs dont les 

établissements nervurent l'espace urbain en zones de production iinmanquables à 

I'obsen~ation? Des artisans qui se comportent en entrepreneurs pour autant qu'on définisse 

ceus-ci coinine des professionnels qui saisissent des opportunités, investissent des ressources 

matérielles et iinniatérielles. prennent des risques, encadrent des hoinines, de sorte qu'au final 

de ce procès ils perçoivent un gain. 

Ce verdict ne résiste pas nu constat empirique qui fait reconnaître la prolifération des 

initiatives entrepreneunales à travers le développeinent d'activités hors des circuits de la 

modernité officielle (comine c'est le cas dans le secteur informel), par e s e ~ n ~ l e ' ~ ' ,  inais aussi 

l'existence de structures formelles évoluant dans le circuit du grand capitalisine et leur poids 

croissant dans la création de la richesse nationale. Quiconque a visité les domaines d'acti\,ités 

aménagés plus ou moins officiellement, quiconqiie a arpenté les arriire-cours, les rues 

sablonneuses des quartiers populaires de Dakar et de sa banlieue, quiconque a osé s'aventurer 

dans les parcs d'activités nichés dans des zones hors des circuits balisés (coinine Colobane, 

Niayes Tiocker ...), a certaineinent eu le loisir d'observer un réel djvnainisine industrieus. 11 a 
--..A- -- -- -- - z .- - . .. - -.. 

pu obsenler que des entreprises naissent dans les fonnes les plus inattendues, existent selon 

des niveaux \:ariant de I'einplaceinent bancal et de ltacti\.ité éconoiiiiqueinent insignifiante aus 

firmes installées dans des zones aménagées et utilisant des procédés sophistiqués 

d'organisation et de production. Du réparateur de inotoc~clettss à I'oinbre d'un arbre au patron 

de la petite striicture industrielle d'électromécanique. en passant par l'exploitant d'une 

boulangerie et le inaître-cordonnier, des indilidus démontrent leur sens de l'initiative dans des 

structures qui se inaintiennent et parfois prospkrent dans des horizons 'iiCon~miques et 

financiers élargis. Ces indi\idus ne sont-ils pas des entrepreneurs ? La réponse n'est 

évidemment n6gatij.e que si l'on prête la qualité d'entrepreneurs qu'aiis gestionnaires frais 

2.10 Cf. A.  Labotirdette, 1997. 
24 I Les mesures d'incitation achoppent par le caractere restrictif de l'entreprise a la base de leur forn~ulation. H. 
Panliuys et crlii.. coiistatarit la noii-iiientiori du secteur iiifbrmel dans la littérature grise de I'ajusteinent au 
Sénégal. se deriiandaient de iiiaiiière fort opponuiie si cela pou\.ait èti-e coiiipris coniiiitt l'aveu " ~ ~ ' I I I I C  ~ )c~r~c~~/ ) l io~ i  
11.01 I(~/IL;L* ci[ 1 ILJ II;~I/I/L; ~ ; c o l t o l ~ ~ i ~ / ~ ~ ~ ~  1~ II ).Y .s~7 COIII~/C~.YIIC; :)'' 
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éinoulus des écolec)/coinn-ierce et la qualité d'entreprise qu'aux organisations répondant à une 

certaine normalité coinptable, technique et organisationnelle. 

De ce point de vue, i l  est à considgrer que, contraireii-ient à la représentation du sens coininun, 

il n'y a pas d'entreprise que sous la forine d'une structure industrielle, incorporant une 

tec.hnologie sophistiqiiée. usant de toute la micanique financière, rétribuant ses dirigeants 

avec beaucoup de largesse. I I  n'y a pas non plus d'entrepreneur que sous la forine de prête- 

non1 à des in\lestisseurs étrangers, de inagouilleur politique. Ce qiii constitue le coeur de la 

culture entrepreneuriale, son inode d'expression le plus \4vat1t, c'est le inonde des petits 

produc.teurs anonymes qu i  peuplent l'économie urbaine. On peut cependant chercher ii 

connaître la succession des fàits (I-iistorique, et théorique) à laquelle peut être imputable la 

représentation de l'entrepreneur africain (et partant de l'entrepreneur sénégalais) SOLLS la fornie 

de l'arlésienne. Car, parler de "1-itli. ci~/r.~~pr.c.nc~iri~~/''  alors que l'expérience inanifeste le 

est une absurdité einpirique. 
., 

Si vide d'entrepreneurs i l  J a, il  s'agit certaineinent de ces entrepreneurs du type gestionnaire 

diploinés des hlr.\ii~c~.s.~ .\c.llool.s ct roinpu aux méthodes du nianageinent moderne, sur lcsquels 

les dé\~eloppeurs ont bâti leurs dispositifs et porté leurs espérances. A auciin autre inoinent i l  

ne salirait ètre question des individus qui ont pris des risques pour se hisser à la tete d'i~iie 

structure de production. si inodeste soit-elle et qui in~estissent leur teinps, leur argent et leurs 

connaissances pour la inaiiitenir - - - con - le d!.namisme des milliers de petits 
- 

producteurs urbains. Ceuu-ci nîkritent à notre sens, la reconnaissance sans restriction de leur 

qua1 i té entrepreneuriale polir peu q lie. tenant coinpte du caractPre idéal-tjvpique du inodPle 

~ribéro-schuinpiterien auquel i l  est sou\erit fait réference eupliciteiiient oii iinpliciteinent. 

l'on en accepte sa rclati\/it& hi~toric~ue'~'. Uiie conception actualisCe de I'eiitrepreiieiir cliii 

syiith2tist: les nonibreiises descriptions disponibles consisterait à difinir I'entrepreiieur coinnie 

la figure centrale qui prend en charge les op6ratioi-i~ planifiées et adnîinistrkes destinées A 

satisfaire, lorsqu'il ne les suscite pris. des besoins de coilsoinination orientées en Lue 

d'engendrer un profit L'entreprencur est Lin individu qui mobilise durablcii-ient traiail et 

- - 

'"' hl .  Weber ( 1Q65. p 181-194) a défini l'idéal-type coriii-i~e I'orgaiiisatiori de manière sj.sternarique d'un oii 
plusieurs poiiits de vue sur i i r i  plienoniene de niaiiière B obteiiir url tablc;iii de pensée hoinogèrie. Toutefois, 
-toute I'ajoiite I'aiiteur. ce tableaii rie peut se transfnri~ier. en essence des chmes obser\ées . "OI I  I I( .  r r . o r ~ i ~ ~ ~ r . i ~  

ll////c' / ) c l / ' /  ~ ~ / / 1 / ~ / 1 ~ 1 ~ / 1 1 ~ ~ 1 1 1 ~ ~ / 1 1  1/11 / ~ l l / ' t s l /  1~7/~/c ' i / / l  (hll1.S .Sc/ /V//'C/C' C ' O / ~ C L ' / ~ / I I ~ J / / ( '  : 11 ('.\I / t l1t1 l l /O/ l /c~."  



1 i capital afin de produire ou d'échanger des biens et des services de sorte qii'a~i final du 
-* i . .. . processus il en retire un gain et justifie ainsi la répétition de ce cycle d~exploitation. C-est 11ii 
-l - .  

/ qui assuine les risques et les penes dues aux erreurs et aux aléas qui touchent l'exploit-lion. 
i 

I i  
Mai~tenant suivzn? la manière dont il s'zttîche i des \,a!errs prkcises : le mktier, Ir sens de 

. ' ]'innovation, la recherche de I'utilité sociale, il peut supporter plus ou moins la coinpxniçen 
' 

avec 1 e /~C!*os .\cl?trrtrpi/P~-/en. 
Y i  

La seconde série de remarques consiste à rapporter ces stigmates aux spécificités du champ 

analytique des études africanistes. Elles ont dé-jà fait l'ol?jet d'une présentation détaillée dans 

les prolégomènes, nous en rappelons ici quelques grandes li~mes. L'évocation du monde de 

l'entreprendre en tennes de vacuité ressortit, à notre sens, d'un "èfie/ tlè ~hCoi,~e~"", c'est-à- 

dire non seulement de la myopie des outils d ' a n a ~ ~ s e ~ ~ ~ ~ u i  ont seni  à les approcher, inais 

aussi du contente idéologique de la production scientifique2" qui a design; des objectifs de 

démonstration et légitimé des inises en ordre spécifiques. Le phénomène entrepreneurial réel 

s'est dérobé au regard d'une catégorie de chercheurs parce que celui-ci effectué a partir d'une 

perspecti~e inacro-éconoinique, n'a pennis de \air la réalité qu'au travers des processus des 

entreprises industrielles. Souvent d'émanation publique ou multinationale, ces entités 

disposaient incontestableinent d'un pou\oir explicatif dans les problématiques alors prisées 

par les chercheurs. Ensuite, les logiques de coinportement des organisations et des agents 

parce qu'elles s'écartent du inodèle de / ' I ~ o i ~ t o - o e c o i ~ o ~ i ~ ~ ~ ' ~ ~ s ,  ont été renvoj7ees aux Iiinbes de 

l'analyse et a glissé vers le nonnatil isine. Si l'on persiste à soutenir que 1-entreprise africaine 

n'existe pas. cela n'a rien a koir avec le téinoiynage de l'espérience concrète. C'est. pour 

reprendre en substance les mots de .I ~o~ans: '",  parce qu'on n'a pas pu les appréhender d-un 
0 

point de L-ue analytique et,ou parce qu'on n'a pas \oulu les loir. Quand elle n'a pas été ainsi 

escamotée, i~~struinentalisée. les intelligibilités aurquelles elle fait accéder ont fait I'ol7jet de 

243 C'est-a-dire la posture a partir de laquelle, on fait rentrer des particularisines Iiistoriques dans des concepts.ii 
L-ocation utii\~erselle eri goniiiiarit cette ideiitite origiiielle. Cf. \1 \!Teber et la contiiigence de l'affinité électii-e 
entre la faniille proto-industrielle et les structlires du et l'infraction fi.équente a cette niise en garde 
chez des auteurs se réclainaiit pourtant de la traditioii wébérieiiiie. 
244 Dans le chariip theiiiatique de l'entreprendre africain par exeiiiple, oii a peu ou pas du tout croisé les échelles 
d'intelligibilités pour rendre coiiipte de l'eteiidue du plieriomeiie. 
2-1: E. hlonn (daiis le tome I intitule La raCrho(le. de Ln :lNtrrrc tic 11rc :Y(~rrfirr<i , Seuil, 1077) mettait en sarde sui- 
les filiatioiis iriavouées du cherclieur. Ln \-eritable portée des arialyses ne peut étre saisie sans considération des 
iinperisés du clierclieur-. Dans sa 'hiilée, P. Bourdieu jugeait la iiPcessite de  procéder à utle sociologie des 
sociolo~ucs 
K. Coriferelicc proiioncee a Lille en Janvier 1994 au Slniiiiaire dit Xlardi de 1'C R.A 363 Tiers-\loiides!.~fi.i<liir 



jugements dépréciatifs parce que sortant du cadre de I'éconoinie ordinaire et requérant des 

inodes de connaissance spécifiques'J7. 

A travers ces reinarques, on saisit un des principaux points d'inflexion de la pensée ordinaire 

sur l'entreprise africaine qui s'établit à partir d'une altérité irréductible entre les valeurs 

culturelles africaines et celles dont la inodernité est porteuse et qui sont résumées dans la 

démarche de l'agent économique. Parce que la figure africaine de l'entrepreneur produit des 

aspérités qui ne se laissent pas réduire à I'lromo-occoiio~~~ict~.~, on a conclu à l'irrationalité et à 

l'inefficacité intrinsèques de son inode d'action. 11 ne fait aucun doute que l'évocation du 

caractère culturel est la source de nombreuses hypothèques du fait qu'elle part du postulat 

d'un one hcn/ M'uJ-!' (souLent le inodèle occidental et de plus en plus le modèle asiatique) d'un 

côté, du fait qu'elle limite arbitrairement les entraves au déploiement de l'activité 

entrepreneuriale aux seules contraintes culturelles, passant sous silence toute réflesion siir les 

rksonances politiques, sociales et même séinantiques des outils et méthodes de gestion 

importés, de l'autre. Mais à la limite, ce 1 i & o - c ; i ~ o / ~ r t i o 1 i i t 1 . ~ 1 1 1 ~ ~  qui constitue le soubasseinent 

théorique de "1'ufi.o-pe.c\~~l~l.vnic." ambiant ne pose pas de problèine tant ses présupposés 

idéologiques sont explicites. Ses doctrinaires en posant des modèles irivariables et 

transculturels auxquels la culture définie coinine un facteur devrait s'adapter indiquent leur 

affiliation au raisonnement éconoinique classique Leur conception particulière de 

l'explication culturelle tient sans doute à ce que la culture n'est pas une catégorie spécifique 

de l'éconoinie classique, inais certainement aussi à la prégnance de la \ ision mécanique des 

choses qu'elle orsanise. Par ailleurs, dans l'important corpus de l'histoire et de la socio- 

anthropologie existant sur le dkveloppeinent et la modernisation, i l  existe de nonlbreuses 

expériences qui battent en brkche cet évolutionnisine. Mieux, au sein inêine des sous- 

disciplines finalisées de l'éconoinie (science de gestion et du i~ianagemeiit), la réflexion 

inenée depuis quelques années dans les pays industrialisés sur les modèles de management 

qui accomparnent les impératifs de la compétitil ité, de la flexibilité et qui conduit A scruter 

d'autres horizons inanagériaux (satiirniens, nippons) indique la \.acuité de cette posture. 

Maintenant, i l  cn va autrenient du relativisiiie culturel qtii émerge à la faveur de la 

inultiplication des tra\.aus sur l'informel articulés aux problématiques sur I'affinnation des 

2.17 Les liniites de mon langage sont les liniites de iiia perception du nionde pour parapliraser le philosophe. mais 



nlilieux entrepreneuriaux et leurs pratiques de gestion. Recourant largement au patrimoine de 

I'anthropolosje, ce courant est spécifié par son anti-dS\~eloppementa1isme obsidional. Le 

paradigme qu'il met en place consiste gr.o.c.vo rtlo~lo à dire que face à l'érosion des 

particularismes culturels et à l'occidentalisation du inonde, les sociétés du Sud représentent le 

dernier renqmrt de I'huinanisine et de ~ 'authent ic i té~.  L'échec des politiques de 

développement est l'aveu de leur volonté coininune de ne pas se laisser broyer par la 

n~Cgun?trchir?c capitaliste et de se situer délibéréiiient hors du dé~reloppeinent. Pour des auteurs 

très représentatifs de ce courant de pensée coinme H. Zaoual et ses congénères au sein du 

Réseau Sud-Nord Cultures, le relativisme est suggéré par cine donnée historiqiie et 

philosophique : il existe ilne irréductibilité entre la ~t~cl/crn.~llz~nrlg africaine et l'échelle des 

\.aleurs de la culture occidentale. Alors que la pensée occidentale est fondée sur le mythe de 

domination de la nature, une hiérarchie particulière des logiques et des finalités, I'iinpératif de 

productivité inatérielle, les sociétés africaines quant à elles, sont régies par un paradigne 

relationnel dans lequel, l'individu recherche une insertion dans des réseaux de relations fondés 

sur des bases symboliques spécifiqiies qui imprègnent l'imaginaire collectif Actiialisant d'une 

certaine manière les thèses de l'anthropologie économique, ils considèrent que I'économie 

n'occiipe pas la inème place'4'et n'emporte le inême sens dans des constellations culturelles. 

Les pratiques portent les empreintes du milieu où elles éclosent'"' et dans les contextes 

africains, elles se déploient selon le paradigme de la réciprocité et non celui "ld~lrfunr cll 

pro~l?rc.f li'l,\fc". 

II \ a  de soi que la démarche qui consiste à sonder I'iinlxnsé du développeinent constitue lin 

exercice salutaire à bien des égards et inobiliser le concept de culture coinme inode 

argumentaire peut paraitre Iégitiiiîe. Mais à bien y regarder, l'acception restrictive dont elle 

fait I'o1.jet. la tendance outrancière à son instruinentalisation finissent par hypothéquer une 

part considérable de sa portée heuristique. En cherchant à réhabiliter les cultures africaines sur 

les bases esclusi~~es de I'endogenéité, ces auteiirs rie font de conforter la \.ision misérabiliste 

et anachronique des structures de la quotidienneté africaine sur laquelle ne inanquent de 

ne \.eut pas dire que les liniites du nlonde equivalent aux liiiiites de ina corinaissaiice. 
24s 

11 se situe dans le sillage des travaus de S. Latouclie ou eii tant qii'écorioniiste, i l  cherche i asseoir une vision 
alternative au de\.eloppeiiient. 
2 4 0  

Cf K.  Polanyi. M. Godelier. 
3 1  Ainsi que le fait remarqiier 1-1. Zaoual "/L'.F .SI/C>.\ .y.~nho/i(//~c>.\ o h / t , ~ ~ ~ ~ l "  



renchérir les nihilistes et autres uji-o-l~c.~.~ii~~i.~/c.c"'. Au réductionnisine des premiers, saoppose 

donc un autre reductionnisme qui produit iminanquableinent un résultat identique au niveau 

de l'analyse. L'évocation de la culture dans cette configuration épouse assez étroitement les 

contours du présupposé de la misère conceptuelle. Parce qu'elle tend a occuper les de\.ants du 

débat actuel sur la Irurt.sr/ro~z et parce que la culture occupe une place centrale dans le cadre 

explicatif que nous coinptons mettre en place, i l  nous semble important de mettre a nu 

quelques uns des travers du raisonnement culturaliste qui tendent plus à obscurcir les 

probléinatiques abordée à se poser en obstacles épistéinologiques majeurs. 

La philosopl-iie sociale des culturalistes (ou relati\.istes) nous semble peu opératoire du fait 

qu'il se construit à partir d'lin double réductionnisine. Tout d'abord, il s'organise sur une 

perception tronquée de la conteinporanéité des foni-iations sociales et culturelles africaines. 

Celles-ci sont en effet irrémédiablement attachées à une condition historique indépassable, à 

une essence traditionnelle vil!ageoise éternelle. Les processus complexes qu'elles accueillent, 

les modes d'institiitionnalisation de nou\.eaus rapports sociaux, les formes diverses par 

lesquelles elles évoluent dans le conteste de la domination sont irrésistibleinent ramenkes a 

des rémanences de ce caractère. Elles auraient ainsi réussi à préserver intact ce caractère 

inême fàce aux multiples péripéties, agressions, iniitations connues au cours de leur é\.ol~ition 

historique 

En abordant les structures de la quotidienneté africaines à tra\.ers Lin passé indépassable 

(\.ision statique) de surcroit fabriqué de toutes pièces, l'obsession pour I'endogénéité conduit 

a de curieux anaclironisrnes. Veut-on parler de la rationalité particuliire de l'entrepreneur ? 

On évoque le compoiïsrnent du Ti\.. Veut-on expliquer le inodile du pou\'oir et de l'autorité 

dans l'entreprise ? On rGf?re i la force pacificatrice de la parole des ancêtres. S'agit-il des 

procédures de decision 7 L'on invoquera la recherche d'liariiionie a\:ec les forces vitales. On 

le voit, alors qu'il s'agit d'expliquer des phinoinines actuels, on ne peut plus ainbigus, les 

auteurs penchent en fa\,eur des objets, institutions et pratiques sociales et symboliques 

pouvant faire conclure i des rémanences de la tradition. E\.ideininent. cela n'aboiitit qu'à 

25 1 
Et pour ainsi dire. touniissent le bal par lequel i l s  se forit battre 



réactualiser les stéréotypes léguks par les colonisateurs (les situations sont essentielleinerit 

celles décrites par l'ethnologie coloniale et autour desquelles se sont construits les stigmates 

sur les sociétés africaines), repris et enchantés par le poète magnifiant "l'Afrique des sa\,anes 

ancestrales". La réfkrence à I 'lîoino .~ocrulrs entretient une certaine hoinologie avec certaines 

thèses contestées de 1'etlinologie2". La "thèse ontologique" ramène aux dualismes entre 

l'émotion nègre et la pensée hellène, le qthme et l'algorithme en amenant à reconnaitre une 

sorte d'imperméabilité de I'àine africaine au raisonnement logique, a coinmenc,er par le calcul 

économique éléii~entaire. 

Du inèine élan qui fixe les sociétés africaines dans une condition historique indépassable, on 

distingue aussi la référence à une cultiire africaine unifoniie pour ne pas dire unique. Or. si 

affirmer qii'il esiste une identité culturelle africaine peut s'avérer un truisme, on ne peut dans 

un même élan réduire a néant la bigarrure des contestes culturels, la disparité des 

comporteinents et des mentalités, la diversité des cheminements historiques des formations 

socioculturelles et la force inodificatrice de certains é\.énemerits \écus de manière différentes 

par des peuples é\.oluant dans un espace aussi ktendu que celui au Sud du Sahara. La 

démarche anthropologique a suffïsaiiiinent contribué a reconnaitre des sous-aires culturelles 

ou les productions des hornmes recou\.rent des fonnes et des si:gnifications diverses. Tandis 

que l'histoire des peiiples africains enseigne des expériences (plus ou inoins douloureuses) très 

variées, diverseinent \écues et iinprkgnant tout aussi diiwsernent leurs imaginaires, leurs 

institutions, leurs pratiques. 

Si l'on cherche i connaitre les desseins poursui\ris d trakers la réification et la canonisation 

des traditions africaines. la réponse est à rechercher di1 côti du nou\reaiI tiers-inondisine 

Selon le scénario mis en place par les auteiirs culturalistes, les sociétés doininkes du Sud 

nieneraient en quelque sorte et ii juste titre, une Iiitte à inost contre I'hqdre du dé\~eloppeiiient. 

la "iiiégamacliine" capitaliste qui tend à les diposs6der de leur idsntit;? de leur i.r~c~l/lr/l.v/7111111g 

sous le préteste d'un h!.pothitique iiiieus-ttrc. Derniers parangons d'liumanisn~e, de 

convi\.ialité et d'éqiiilihre avec I'en\lironneinerit, les populations du Sud démontreraient alors 

des trésors d'iinagination pour détoiirner les "pryllc/.\ t l i *  I / C : ~ ~ L ~ / O I ~ ~ ~ ' ~ I I C ~ I ~ / ' ' ,  dépoiiiller la 1Gte 

252  
Coinnie celles naguère del-eloppées par Id Le\?;-Brulil sur le primitivisnie logique. 



iinnionde, recycler les "dihr.~.s dz~ cupttu/wnle" sur leur île qu'elles sont sur le point d'atteindre 

et sur laquelle elles \.ont inventer "1 'uprén-~/k\~rlopp~r~1e1tt". 

11 est vrai que les fragnents par lesquels la culture occidentale pénktre ces corps sociaux est à 

l'origine de modifications notoires dans les inodes et genres de lie, sans améliorer leur 

conditions matérielles de manière décisive. Lorsque la modernité capitaliste fait irruption dans 

ces contextes. c'est en général sous la forme violente et inystérieuse d'une "boite noire". Elle 

ne se découvre qu'à travers des objets plus ou inoins épars qui ne permettent pas la maîtrise 

de leurs logiques sous-jacentes. Les inaiges fragments par lesquels elles se donne a \.air sont 

logiquement in\.estis, décoinposés, recomposés avec leur propre logiciel. Mais ce inouvenient 

n'équivaut jamais a un rejet, mais plutôt vraisemblablement a la tentatike d'une appropriation 

approsimati\re des "puq~ie/s de ~ ~ L ; I J C / O / ~ / > ~ ~ ~ I ~ I ~ / " ,  relativeiiient aux outils disponibles dans leurs 

registres techniques, discursifs et spirituels. 

Par cette quête, les populations contribuent quotidiennement à l'édification et a l'expression 

d'une inodemité matérielle fondée sur un flux permanent des idées, des cadres référentiels, 

des objets et des formes d'action. La culture s'appréhende non à travers une histoire 

mythique, mais bien plus a travers ses manifestations dans le présent, dans le ré-agencement 

incessant des forines de l'organisation sociale. Et de ce point de Lrue, les verdict des faits est 

iinplacable : les populations déinontrent un an  consoinmk du compromis syncrétique'5'. Des 

lieus de prière aux ateliers, en passant par les administrations ou les stades, les scènes de la 

vie quotidienne regorgent de témoignages éloquents. L'anecdote suivante qui nous a étk 

rapportée par un entrepreneur rencontré dans le cadre de notre enquête, en mêine teinps 

qu'elle illustre l'intériorisation positive de la domination matérielle des cultures 

"traditionnelles", fournit ilne expression concréte i la "~.otr/i/io~t l/c.v C I I / / ~ I I . C ~ . Y "  défendue par C .  

~evi -~ t rauss~" .  C'est un ~ u ~ l l i h e  qui demande à son marabout, si on ne devait pas re~enir  a 

nos propres valeurs et rejeter les objets ciiltiirels iinportés. De\.ant Lin tel siin plisme. le 

inarabout concéda cette réponse imagée : ",Je II'> \>oi .~ U I I C I I I I  <izdrë I I I O ~ : C I ~  jd14.v ~ c I / ~ I < / L ?  QZIL? /u 

\~01/1/~C' /?OlJY U//"/' 'JO ~ ' / \ ' ~ f O l / ~ i i ' l ~ '  l ~ ~ J k ( i 1 . .  .A ~ ~ / 1 1 1 / C ' 1 7 ~ ~ / 7 1 ,  l /  J ? C ' ~ / /  < ~ / ' ~ l \ ~ k ' / '  ( / ! J O  /?Ur /1(il/7" dl1 7 ~ 1 h ~ i h ,  

on POZILIO /u ~'oi/lirë C /  qu'et? prkf2re U//CI' N pietl.~ o z 1  Ù ' /OS L/\;IIC. ,Je rzc c/ is  /?LI.Y c j l r l o / l  

2 5 3  
Elle doniie lieu à de stupéfiantes irianipulations des syrnboles esistaiit \-oire a I'iii\-eiition de toutes iinuvelles. 

Cf. à ce propos l'analyse de J.-F. Bayart (1996) sur I'illusiori idcrititaire. 
25' Cf. C. Levi-Strauss. 196s. 



~ ~ ' ~ r r ~ . i i ~ e r u  pus 2 su i/i..viinuiion, 112~li.v ce ne s e l ~  pu.v (le .vilÔ!. :\.foi, ~ C I : Y O ~ Z I I L > ~ ! ~ I ~ I L ' I ~ I ,  

j'ertqrzl!z/~'r~r~ ICI 13oiizlre". 

Ce propos atteste, si besoin en est de l'évoquer, du caract~re irréfutable du processus 

d'acculturation déjà avanc,é des soci6tSs africaines et de son intériorisation même par les 

ca.tkgories supposées garantir l'intégité du double héritage traditionnel et islamique. II vient 

corroborer l'idée mise en avant par G. de Villiers et selon laquelle "le t / i ; \ ~ c ~ l o ~ ~ e 1 ~ 7 ~ ~ 1 i /  nlo.u/ 

J)(I.T, polir /(?.Y J ) C I ~ ? / C J S  d7.t i ;(ir.v-111017(1~~, 1177(? (?[filire c/e clzoi~, d t ~ y ~ / i o n  ,t?oli/iq~rc? et c711/7rr.i:llc~ ; 

~ " c i ~ i  1111 i~?~p(;r(li!f CJI  1/17 (j<jl i17~017/o11rr7(1b/~~.~ i~?lposc~,s ~ ( I T  If/ili.~ioir~~". NOUS sommes d'avis que 

l'organisation d'un accès 'iiltiirel spécifique vers la modernité pose avec plus de 

vraiseinblance la probleinatique de la maîtrise technique, c'est-à-dire l'adéquation entre les 

valeurs organisant les rapports entre les hortunes eux-mGines et le rapport entre les hoinmes et 

la nature, ainsi que les objectifi matériels que ces collecti\rités et leurs meinbres cherchent à 

atteindre. 

Par conséquent le culturalisme en se bâtissant sur des \.isions du concept de culture à tout le 

moins statique et réducteur, en proclamant I'ata\:isrne culturel essentiel des sociétés africaines, 

oblitère à la fois la dynamique des processus dans lesquels ces formations sont engagées' mais 

aussi réfute inesorableinent leur modernité. leurs angoisses esistentielles, leurs aspirations et 

leurs réalisations matérielles et conteit~poraines. Ainsi que l 'krit  justement L. ~azin'", la 

culture comme "1'171.ufoirc~ 11r .rcrln.nit ~?I .L)  ~~pprh/~el~c!& il / ~ L ~ I Y I S  ICI ~ ~ > ~ I ? I C ~ I I O I I C ~  cie 1rir~liiio11.r 

t1~.rc4c)~-ë nioiris ,vcrzsv / Nr?gle r j z r  cnhoc, eltire t l c ? ~ . ~  t ~ ~ i c I / [ i r ~ l ~ . ~  or~fologisées, ( 1 2 1 ' 0 1 1  I ë x  c ' o I I s ~ ~ ~ ~ I * ~ ~  

~01?11?1c? il7'c:r/tdcf1h/i~.~ C I I I I * ~ ?  ~? / /L!S ,  (/r11?.v ii17e op/i(ll/c? c;i'o/z~/io1711i.rIi~ ozi ( /~11 . r  i [ ? ? ~  ro/(~/iciii 

tl'ir7/crphni;/1'(11i017". Poilr cette raison. i l  semble qiie dans le inanifeste polir l'endogénéité, la 

notion de cultiire souffre d'incomplétiide dans sa définition : a\.ant tout d'lins in-distinction 

entre le principz d'identité et le principe d'action (rapport technique) qui la coinposent. 1.a 

ci~ltiire, pour laquelle i l  existe d'innoinbrables définitions: est bien et avant tout. l'enseinble 

cohérent fonné des rapports entre des groupes et des indi\.idus de i-i-imiére à ce qu'ils p~issrnt  

se distinguer d'autres groupes et d'autres indi~idus, de i-i?anikre à pou\,oir faire inter\;eriir le 

"nous" et le "eus". Le second principe est celui de I'enssinble fonni par les s),stèines 

d'espressjon et les systknîes d'action qui dticoule du processus d'une collecti\,itP. Elle remplit 

.-- ., > -- - Cf L. Baziii. 1997, p.60 



des fonctions matérielles de médiation entre des socialités humaines et leur environnement. 

Elle vit, s'enrichit et se modifie dans un mouvement incessant. 

Dans la situation africaine, il y a certainement un chiasme entre l'identitaire et le fonctionnel, 

comme l'exprime fort à propos D. E. Manguelle. Toutefois, il convient de modérer 

l'appréciation de l'effet-théorie fortement intériorisé qui veut que la première composante 

prenne toujours le pas sur la seconde. Ainsi, ce que démontre le plus la multiplication des 

syncrétisines (a travers l'informel notamment), c'est vraisemblablement la recherche 

d'ancrages sur des réalités fuyantes, pour laquelle les agents font intervenir les éléments les 

plus à même de produire les matérialités et les sens qu'ils espèrent, indifféremment de leur 

origine. La prolifération des initiatives dans la sphère de la petite production marchande, c'est, 

en reprenant la métaphore de G. De Villiers, la composition des bribes de matériaux 

disparates réunies pour fabriquer des "cunor.~ de .suuvetuge" et non pour reproduire "l'arche de 

Noé". Cette recherche d'ancrages face à des réalités implacables n'est donc pas assimilable à la 

recherche ou la construction d'un paradis perdu, encore moins à une réfraction à la modernité 

occidentale au bénéfice d'une authenticité ou d'une endogénéité quelconque. Elle n'est peut- 

être que la juste reconnaissance des limites du principe d'efficacité de leur culture. 

Nul ne peut raisonnablement soutenir que les cultures techniques locales (rapports établis 

entre les hommes eus-mêmes et rapports entre les hommes et leur environnement matériel) 

ont suf i  à procurer les réponses à tous les problèmes qui se posent aux sociétés africaines 

entraînées dans des processus irrésistibles. L'obligation de "coinposer" des agents de 

I'infonnel, ces "nut!fiug~.s dl4 dA~elopperneizt" comme les désigne S. Latouche, témoi~me à 

tout le moins, de l'intériorisation objective des limites de leur culture dans sa capacité à mettre 

à leur disposition des réponses adéquates à leurs besoins, et de la volonté de contourner ces 

rigidités. 

Coinme on peut le relever, les types d'artefacts sur lesquels s'appuie le relativisme aboutissent 

à des iinpasses (à un qui  pro quo par référence à la qualification retenue par les membres du 

Réseau Sud-Nord Cultures). En subtantialisant de la sorte les sociétCs afficaines2'" il amène à 

256 
Par un atavisme culturel, l'évacuation des conflits internes au profit d'une vision harmonieuse des formes de 

domination, en établissant altérité irréductible établie entre culture africaine et occidentalité avec la supériorité 
supposée de la première sur la seconde du fait de son humanisme foncier. 



inscrire les intelligibilités produites dans les contextes africains d'aujourd'hui essentiellement 

dans l'ordre symbolique. à évacuer le matériel et l'économique comine raison utilitaire. Cette 

vision erronée a beaucoup à voir avec la conception de Iqoutil d'analyse. Celle-ci n'est définie 

qu'en tant qu'ensemble d'institutions, d'expressions de traditions, des routines, jamais comine 

des systèmes mus par des indi~ridus animés de désirs, saisis de frustrations, qui incarnent et 

donnent sens à ces institutions. Pourtant si cette accentuation de caractère pennet d'expliquer 

le sentiment communautaire, la servitude \,olontaire et la recherche d'une hannonie avec les 

forces vitales (de réduire les individus à la qualité d'agents). son anachronisme ne pennet pas 

d'envisager la modernité intrinsèque des calculs et des conduites qu'adoptent les individus. 

Or, l'image que ren\.oie l'expérience (à travers le phénomène informel par exemple) est bien 

celle d'individus exprimant des attentes qu'ils cherchent à réaliser selon des modalités 

diIrerses quitte à prendre certaines libertés par rapport a des prescriptions tant coutumières que 

modernes (juridiques). Ils ébranlent ainsi les structures sociales qui les portent ; des structures 

qui sont elles aussi généralement traversées de convulsions plus ou moins intenses. 

1-2.3. Pl-4 1 1 1 0 1 ' ~ ~  POUR 1 :VE SOCIO-AA'Ï'HROPO1,OC;IE IIE I,'E~'~'REPRISE 

11 faut par conséquent reienir ii une approche plus opératoire de la culture, c'est-à-dire à l'idée 

(~eiiients qu'elle correspond à un construit social et en tant que tel. elle est sujette à des aiiiéna, 

réguliers. des mises en conformit6 avec la conjoncture dans laquelle évoluent les indi\ idus qui 

I'objecti~ent. Par conséquent au lieu de cette présentation qui érige finalement la culture en 

obstacle épistémologique. une déinarche emporte plus dlintérSt à nos yeux. II s'a@ de celle 

que nous qualifions de socio-anthropologique qui consiste à construire un sens aiis pratiques, 

aux dires et aux constructions indi\ idiiels et collectifs (~ll-hoc qui rriatérialisent les processus 

entrepreneuriaus 

Sous foniie de réquisitoire ou sous forme de célébration, le concept de culture semble juste 

a\.oir satisfait a la question du pot~lqzloi. Mais il nous seiiible que ce type de questionnen-ienl 

ne sied pas particulièreii~ent aux sciences sociales. Salis remonter aus débats fondateurs. de la 

sociologie notamment. i l  apparait que l'objet des sciences sociales n'est pas tarit d'expliquer 

de manière mécanique un phétioinène que d'en faire saisir les ressorts et d'en construire les 



significations qui ne sont jarnais immédiatement donnée?'. Alors qu'il apparaît que le inode 

d'interrogation des institutions culturelles africaines à partir de préjugés fonctionnalistes n'a 

pu produire qu'un éclairage artificiel des objets dé~ ignks~~"  il  nous a semblé opportun de 

mettre en perspective, à travers des expériences concrètes, des faire, des chois et des pratiques 

discursi\.es dont les faits sont risultats2" de inaniére à enrichir, si ce n'est de rétablir, l'image 

réelle de ~'entre~reneur~'~'. 

Le projet d'une socio-anthropologie telle que nous la concevons vise en premier à rétablir la 

valeur théorique autonome de la culture. Cela revient à saisir l'entreprise à partir de la place 

des individus, à embrasser d'un inSine ilan de quelles manières particulières les individus 

articulent les tendances profondes des processus sociaus à leur situation personnelle et à leurs 

aspirations, de quelle maniire le cheminement individuel est tra~rersé par les rapports sociaux, 

économiques, historiques, ethniques, coininent les dispositions structurées sont articulées aux 

conditions objectives. A travers l'entrepreneur, il revient d'apprécier la place de l'entreprise 

dans les uni~crs sociaux et fainiliaus, dans sa contribution ails processus relationnels inais 

aussi à travers les places et les conipétences qu'elle contribue à construire, en cherchant à 

pri\,ilégier leur caractère d!namique. 

Cette approche qui consiste à associer sociologie et anthropologie pennet d'insérer les 

différents lieux d'ancrage des indi\,idus tout comine les espaces d*accoinplissement des 

itinéraires dans une construction totalisante de la réalité sociale. Elle nous seinble la plus apte 

à situer les enjeux autour desquels se nouent les faire et les imaginaires et qui opèrent 

différentes échelles et dans différentes sphères de la parenté, de la \ie sociale élargie, des 

rapports politiqiies et professioniisls. Etant entendu que ce sont ces instances qui indiquerit la 

coinplesité des clîemi~iements, traduisent. cristallisent et recoinposent les en-jeeu et partant. 

les signtflcations. Enfin. en I I I ~ I I ~ ~  tenips qu'elle nous perinet de questionner la "~l~spor~rh~l~iC: 

267 
On peut lire avec iritérèt I'argunientation de hl.  Weber. Par ailleurs, K. hlars écrivait dans le Capital (1-111. 

t. 111, p. 196) que " t o r l t c  S L ' I ~ ~ I ~ L ~ C  SI>I.CIII . Y I ~ / I ~ V ~ ~ I I C  .si / ' t r , r ~ / ) i r r - c ~ ~ c . ~ ~  c f  I 'c~.s.s~~~c.ncc cfcs c,ho.vcp.s .SC ~ . o l ~ f i ) r ~ r / ~ i i ~ r i l " .  
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011 coniprend rnieus pourquoi S. Ellis et \'.-A. Fauré ont posé l'impératif du respect des cadres episténiiques 
et des inodes d'interrogation spécifiques devant un objet qui. en prêtant à la rnulti-discipliiiarité, doline lieu a 
une pensée éiiiollieiite débarrassée d'une police episténiolo,'q '11 ue. 
259 Cf. E. Grégoire et P. Labazée, 1993. 
?GO Une déniarche que le recyclage de données bàties en d'autres tenips et pour d'autres objectifs de 
déiiioristration qui caractérise la plupart des etudes actuelles ii'autorise évideinnient pas Evocation tiietnplinilq~ie 
dc l'entrepreneur, iiiode pri\.ilésié cliez bien des auteurs pour faire le l i t  de leurs dérnoiistrations 



.s&17ii,uil/1q~e cles coi~ceplr""', elle donne la possibilité de "ino~hrlcr 11c~p~~roc/7qfoi~~Ik~~ 14r le 

11pè .WIZ.V! ê11.e tn71i-er.sel de /'c~rt/reprèneza. è11 nzc//anl erî B V I L I ~ I ~ C ~  IC>S . ~ ~ ~ c I ~ ~ L * I I ~ ; . s  .\~L'Iu/cs, 

cultur.t.llc.c., po1ltlqzte.r e/ &co11o1711y14è.$ ~1e.v c~c1~lre.5 collèci!fS où 11s &~~olucizr". 

Si on se résout donc, pour un court moment, à accepter2" qu'il y a effectivement vide 

d'entrepreneurs, que leurs déinarches ne sont pas viables lorsqu'ils ont un soupgon de réalité 

coinine on veut bien le faire croire, la question qui vient en définitive est de savoir par quels 

mécanismes et arbitrages l'entreprise existe. Qui sont ces individus ? Que font-ils 

exactelnent3 De quelle manière concrète appliquent-ils et pratiquent-ils l'esprit d'entreprise ? 

Autrement dit, la question sociologique qui éinerge est de connaître (étant donné la 

prégnance cles déterminismes sociaux et des rapports personnels de domination 

communément postulée) l'enchaînement des logiques et des circonstances, les 

mécanismes qui font qu'à un moment donné, un individu décide de s'écarter de sa 

trajectoire pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. 

Pour cela, i l  importe de connaître la base sociale et éthique sur laquelle s'inscrivent la 

manifestation de I'esprit d'entreprise et le cadre qui sert à l'expression d'un èrhos de 

I'entreprise. Autrement dit, de mettre en exergue le rôle effectif des institutions sociales 

servant les discours qui forgent les croyances. les représentations, libèrent les initiatives, 

reconnaissent et sanctionnent les capacités et les réalisations des individus. Étant donné que 

dans la littérature spécialisée c'est la fainille africaine et son corollaire de relations de 

dépendance personnelle qui sont constaminent estiibés coinine les sources des 

dj~sfonctionneinents. des perturbations de l'orientation de ,. la démarche vers l'efficacité 

éconoinique. nous a\-ons choisi de partir de ce terrain et de centrer notre trairai1 sur les 

transactions que 1-entrepreneur établit entre lui et son milieu familial. entre lui et le cadre 

sociétal global, afin de rsi-iîonter aux origines de IYacti\.iti entrepreneuriale. aux conditions qui 

en fa\)orisent l'épanoiiisseinent ainsi qu'aux inoti\.ations et aux attentes des indi\:idus qu i  

1 'aniiuent. 

Par rapport au projet de constitution d'~i11 secteur pri1.é national psrfonnailt qui inarque le 

principal point de dgpart de notre démarche, i l  nous semble qu'il esiste un intérêt particulier à 

2 f * l  Cf' P Bourdieu ( 1968. p 28)  citant C 1-Ienipel 



percer le mystère qui entoure l'opérateur sénégalais relati\~ement au cadre disciplinaire2". 

Contrairement aux interventionnistes, nous estimons que tant que l'on ne dispose pas d'une 

théorie robuste de l'entrepreneur, c'est-à-dire tant qu'on a pas considéré ce qui constitue la 

base d'internalisation du projet d'aide à la création d'un secteur privé moderne,. la 

ues connaissance des protagonistes du inonde de l'entreprise, la reconstitution de leurs lo,'q 

d'action spécifiques. Aprés les échecs répétés du développement institutionnel, i l  devient clair 

que c'est au substrat qui forge les croyances et les représentations, libére les énergies, 

structure, reconnaît et sanctionne les capacités, les pratiques et les réalisations des individus 

qu'il faut réserver l'attention. 

Disant cela, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'en sociologie, l'entreprise a toujours été 

perçue comme une caisse de résonance des transforinations que connaît ilne société et 

l'entrepreneur coinme un déiniurge culturel. En effet, l'entreprise exhibe à un ni\leau 

inicrosociologique les tensions et les contradictions des processus de la société globale parce 

qu'elle articule au cours de son fonctionnement différents champs entretenant des rapports 

diale~ti~ues"'~. On peut considérer par conséquent que l'entreprendre, ainsi que le dit avec à- 

propos M. ~ é l i m ~ " '  "rc:uni/ en son .vc.ir~ Ics n~~/ / ip / i<v .y!.v/Cnic>.r con/racl;c/oii.cls qui cohrrhi/cn/ 

duns lu xocit/é er cn qlrclqtre sor/c. r2.vzm1e 1c.v conlplc.vi/C.v e.v/r'2nws pur' les riocuc/.s ciu'cllc 

c;.onc.c,n/re cri/re ~10.v c:clri.l/e.v (1. rc;uli/C qr/i 1 1 0 1 1 /  LI') /'/:'/CI/ ù CILIS ~~~ic .~~o-groi~p~' ,v  I ' C I C I / ~ O I Z ~ I C I . ~  

cougz~l~s pcw lu 1.2~dil4". 

Par ailleurs, I'entreprise s'apparente à un "firi/ soc~iul /o/ul" et remplit à ce titre une double 

tbnctioii de rentabilité. Cette idée étt exprimée trks préciséinent par C. coquer).-~idrovitch)"" 

qui soulignait en particulier que l'entreprise est non seulelnent "I'c:\-l~r.c.s.vion irctii'c! cf prr~liqz~~ 

~1c.v n1Bc'ln7i.v117~'.v c~ i~o / io i~ i ic~~/ i~  CI'I~IIC' .vociC:/c: c/on17c:~", inais qu'en outre "scr ~fi'ncrli/c; slin.vc:ri/ 

cc>r+/c.v c/u/7.v le cl~i/rc. ( / c p  ICI r-cn/r1h1/;/2 , f ïnur~c~~rc~ ,  117ui.v c~~qr~Ier~rc~n/ ~1l.1r1.v le) cuc1r.i~ L/'Z!/~P 

r~r?/i /h~/i /& 2 fi)i.v .YOC*I ( I /L~  (11 po/i/i(~z~c~ p ~ ~ r  / o i~ /  cecl ( / z l r c , / / c~  / l l i l /  c > I ? ~ ~ c ) z /  L/(UI.V /CI .v(>~~ii;/c; 17it?11?~~". 

Autrement dit, 19acti\'ité entrepreneuriale proprenient dite est réalisée par un jeu. Sa pratique 

202 11 \.a sans dire qu'il s'agit d'uiie position théorique provisoire parce qu'exploratoire. 
2(>3 Ce qui ne veut pas dire que nous n'accordons aucune importance aux diniensions ecoiioiiiiques, niais que 
rious restons dans le cadre conceptuel et ilieorique défini par la discipline. 
2i.J Cf. G. Gui-vitcli ( 1962) sur la dialectique eii sociologie. 
"" Cf. 34. Sélini, 1996. 
"'"f. C. Coquery-Vidro\.itcli. ]?S. 



niatérialise les attentes, les aspirations subjectives et les stratégies individuelles ou collectives. 

L'entreprendre, en mcine temps qu'il participe a un projet de société par le développement des 

capacités, l'amélioration des conditions niatérielles et par l'adoption de structures et 

d'institutions favorables a la modernité, abrite un noeud d'intérêts personnels ou partagés, 

objective en les réinterprétant sans cesse une coristruction sociale et une représentation du 

inonde. Poussé par la nécessité premikre de s'adapter aus exigences de l'économie moderne, il 

est appelé à rechercher des infonnations liées à la technologie, à I'éconoiiiie, ii la politique. Ce 

faisant, il dépasse allèg~einent le cadre local et atténue la pré~vance de celui-ci dans son 

coinportenient et dans son raisonnement. Comine nous le rappelle justement B. ~e r~e r ' " .  "Lu 

(oztrnure dle.v/~/.i/ qui së t/c;gugc> ~ l c  ce/ c)ffi)r/ . . .firi/ hc/u/cr 1e.y 1inlile.v tle lu funtillc c/ de) lu 

/ ~ L / L / I / I O I I ,  /ne/ do17c I ' I ~ I ~ / ~ I ~ I ~ I Z ~  O I I  cLo~7/(tc8/ ( i ~ v c  ~/e~v.fOr/~~c~,v de cot7.vcic17ce ~~~o~ i ' c~r t~c .~ ,  /oz{/ P I I  

Izri u.s.szn.ui~/ u ~ w  plucc d ' i ~ i t ~  /(J .voc;h/é i/zdu,v/~-i~l/e C ~ I I / C I ~ ~ / ~ O ~ C I ~ I I L " ' .  

Ensuite, l'entreprise fournit lin inarchepied décisif à la promotion dans le l i~vage et à 

l'ascension sociale de type notabiliaire. Les positions qui sont acquises dans et grice à 

I'actikité pouvant faire l'objet de négociations ~nultiples avec les différents cercles et réseaux 

de l'entrepreneur, aivant d'être é~.entuellement réexportées dans I'entreprise coinine instrument 

de management des hoinmes, ou comme élément modérateur des coûts de transaction. De 

cette inanikre, l'entreprise organise pour les su-jeet un cadre d'autonomisation qui ol'fre de 

multiples occasions de transactions et de recoinpositions a\ ec les collectifs d'appartenance et 

une grande autonomie aux pratiques discursives. 

11 existe ainsi qu'il peut apparaître dans ces présentations un double positionnement de 

I'entreprise dans ses rapports avec le milieu qui la porte. D'une part elle émerge sur la base de 

ressources inatérislles et syinboliques prodiguées par la société : d'autre part. elle tend lui 

imposer certains traits qu'elle génère et qui sont indispensables à son fonctionneinent. Dans 

cette dernière idée. la réussite dans I'acti~ité serait mesurable à la capacité des hoiuiiics 

d'entreprise à relativiser les rtigles régissant les lieris de déteniiination sociale, à profiter ou à 

abandonner certains /~ri//c>rr~.v, à atteindre des cercles de plus en plus éloignés de letir groupe 

d'appmenance. L'entrepreneur est dans cette perspective un déviant qui r6-interprète sans 

cesse les principes inis à sa disposition par le biais de la socialisation primaire. Mais i l  leiir 

267 Cf B. Berger. 1991 



apporte une "valeur ajoutée" qui fait que les ressources symboliques initiales n'ont plus 

exactement ni le même contenu, ni la msine portée. Cette double articulation tend à faire 

accepter l'idée schuinpétérienne de "Iu destrzrction ~1~2utrict"  dans les processus sociaux. 

L'entreprise peut alors être opportunéinent assiinilée à un laboratoire où se donnent à \loir les 
- 

élaborations des inditidus (notre propos reste orienté essentielleinent vers son promoteur) 

rendant compte des tensions et des régularités du lien social. Ici nous le considérons comme 

un cadre heuristique d'appréhension du processus social centré autour des perturbations 

inteneenues dans le circuit cominunautaire de la dette2"'; une logique solidariste qui a seni  

jusque là d'explication à l'absence d'une éthique de l'entreprise et à la sta~vation des formes 

de l'entreprendre. L'idée que nous avançons et qui vaut hypothkse de travail, est de soutenir 

que si I'ordonnanceinent des structures de la parenté n'a pas procuré une base éthique et 

culturelle à l'entreprise, i l  ne peut pour autant être considéré coinme rédhibitoire au 

déploiement de projets individuels. Nous soutenons cela à la lumière des altérations du lien 

social entamées par le conteste urbain et que la "crise" semblent particulièreinent accélérer. 

Si on arrive à démontrer la réalité de ces propriétés dans le conteste culturel sénégalais, on 

peut être certain d'approcher des formes de connaissances affinées du milieu entrepreneurial. 

Par conséquent, le principal intérêt et la principale finalité de notre travail se trouvent dans la 

produc.tion d'une anal!.se qui replacerait les types de démarche qu'on peut rencontrer dans le 

tableau explicatif général des processus qui prennent place dans le contexte sociéial actuel'"'. 

En nous intéressant au personnage de l'entrepreneur, à l'esprit qui l'anime et aux 

déterminations diverses ausquelles obéit son action, on peut accéder à un faisceau 

26s Est-il besoiti de rappeler qu'on établit une filiatiori directe entre individualisme et valeurs de l'entreprise 
(calcul autocentré. recherche du niaximum d'eftïcacite. de profit, réussite individualisée) 
203 De cette manière nous ~ious inscrivotis dans le droit fil du prograiiinie énoncé par S. Ellis et Y.-A. Fauré. 
Selon les auteurs. il senible que "le toir/).s es1 rr.s.sc.L.= m ~ i i  poln q i ~ c  tkes c1rei~c~hc1ir.s c~lr~~/ie~ii/ /c.s cJiltr~c~/)i.eiier~i~. 

/ ? r i i~c i /~~~/c~ i?~c~r l  cpir / e . ~  .sitii~71il (fc111.s / J I /  / ( I I ~ P  coi~/~, .v/e~ / )o / i / i ( / r~c  c1 .~)c.iu/, Ccoi/oi/riq~/c~ clt c~~//rirc,/.  ( / I I  oh j c , cx1! f  
/il/I/r~e ... / ) O I I ~ I . L ~ I /  Are c/'t~.s.scg.t~i~ cl'e.s(/i~~.s.sc~i~ 1/11 t ~ l o ~ / ~ ! / e  (te /e>11r ~:oi11/~ort~~i1rcir/, rcy) / (~ .c ;  L/CIII.\ /cl.s d11vr.s .\1,.vl>i11e.s 
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ycl~l/rellc~l/l t/'o/>ér~c,r" 



d'inforinations de nature explicative sur le pliénoinkne entrepreneurial. Quelle que soit la 

fortune de ces établissements, il importe donc de connaître ces indiifidus qui se lancent dans 

l'aventure de la création entrepreneuriale, prennent de risques. Encore faut-il connaître la 

nature exacte des risques encourus, coinment ils mettent en place des organisations, 

travaillent, arrivent à se maintenir et parfois à prospérer coritre toute attente. Ensuite, i l  

convient d'apprécier dans quelle mesure les \zaleurs socioculturelles africaines incorporées se 

déploient a t ra~ers  les pratiques indi\riduelles. Sont-elle si antinomiques aux valeurs de 

l'entreprises et de I'accoinplisse~nent qu'on veut bien les présenter ? Sinon sur quelle base 

éthique et sociale peut-on inscrire un déploiement entrepreneurial qui ne se dément pas 

notamment dans le secteur dit informel, mais aussi dans le doinaine de la petite entreprise ? 

Les réponses à quelques questions dessinent le canevas de notre travail et doivent à amener à 

dresser le complexe de relations et de situations que dessine I'entrepreneur dans sa démarche. 

Ce sont ces séries de traits d'analyse qui ont inotivé le choix de notre objet de recherche. 

Etant donné l'étendue du chainp qui s'ou\,re devant nous, nous a\.ons chercher à limiter nos 

propos a trois ordres de problèines : qu'est-ce qui, a un moinent déterminé de la vie, pousse 

un individu a devenir entrepreneur inalgé les dif'ficultés qui peuvent jalonner ce 

cheinineinent? Avec quelles ressources arrive-t-il à mettre en pratique son initiathe ? Quelles 

fins cherche-t-il à atteindre ? 

Le premier niveau du questionnement porte sur l'identification du créateur-dirigeant 

d'entreprise, aussi bien par ses caractéristiques socio-d~ii~ographiques que par le métier-. Il  

s'agit dans un premier temps de faire connaissance a\ec le personnage de I'entrepreneur, en 

nous deniandant : qui entreprend ? 11 nous semble justice de rendre A I'entrepreneur ce qui  I i i i  

re\rient : sa qualité de créateur et d'animateur de la vie d'entreprise sans laquelle aucune 

écononiie ne pourrait exister. L'interrogation qzrl cJ.\/ c ~ 1 ~ ~ ' ( y ? ~ . ~ ~ 7 ~ ~ I I I " )  n'est pas dénuée de sous- 

entendus. II s'agit notamment de s a~o i r  si la manifestation de l'esprit d'entreprise est 

déterminée par les caractéristiques sociologiqiies des indi\ idiis et si oui. de les préciser et de 

inontrer dans quel sens elles influencent la conduite. 

Ensuite, i l  s-agit de inontrer I'entrepreneur c . ~  r!ffic,lo. La co11naiss;znce des contours et des 

contenus de l'acti\.ité de I'entrepreneur est primordiale dans le fonden~eiit d'une thborie dii 



coinportement entrepreneurial. Effectivement, (nous le faisions remarquer dans la partie 

consacrée au traitement théorique du thèine entreprise-entrepreneur), la démarche et la 

référence métaphorique au modèle occidental qui caractérisent la majorité des études n'a 

sou\.ent pas pennis de coller une personnalité aux promoteurs ni aidé à obtenir une mesure 

véritable du phénomène. Or il nous semble que la préoccupation première de la recherche en 

ce domaine devrait ètre non seuleinent la prise en coinpte du cadre contextuel, illais aussi des 

processus réels, bref de témoigner de la réalité \li\.ante de l'expérience. Les théories ont eu 

tendance à dissoudre à la fois les acteurs et les processus pour ne retenir finaleinent que des 

catégories abstraites, à tel point qu'on a parlé des entrepreneurs et de l'entreprise sans jarnais 

les voir. Sait-on seuleinent à quoi ressemble le métier d-entrepreneur, ce à quoi renvoie 

concretelnent une direction de production ? Ce qu'on fabrique dans ces unités ? Les types 

sa\.oir-faire et de facteurs (humains ou matériels) qui sont mis en oeu\?re ? 

Par ailleurs, le cheinin de l'entrepreneur africain est ardu. Les entraves au déploiement de son 

sens de l'initiative sont aussi nombreuses que variées : des freins d'ordre technique 

(disponibilités financières, circuits insuffisamment organisés, des seuils techniques 

relativement rigides, un marché restreint et peu empressé des produits locaux qui peuvent lui 

être proposés), des freins d'ordre culturel et social (du tjvpe de ceux dont se nourrit la pensée 

ordinaire à savoir une forte prégnance du système d'appartenance, un faible degré de 

différenciation structurelle, l'absence d'instances d'énonciation de codes et principes propices 

à l'éclosion de l'esprit d'entreprise). Cominent I'entrepreneur arrive-t-il à inener son projet à 

la realisation ? Avec quelles ressources concrétise-t-il ce mhne projet ? L'appartenaiice i 

différents systèmes réticulaires intenrient-elle d'une manière ou d'une autre dans ce 

processus? Le personnage social de I'entrepreneiir fonne-t-il une continiiité (tra~~ersaiit 

indistinctement les différentes sphères de I'entrepnse, de la fainille, des liens de réseaux 

politiques confrériques. etc..) ? Ou alors adopte-t-il des conduites ~ l t l l i o c ~  adaptées à chac~in de 

ces uni\.ers ? Existe-t-il une structure Stliique et sociale suffisaiiiinent propice à l'éclosion du 

sens de I'initiati~e indi\,iduelle 3 Quels sont les inécanisnîes par lesquels un indi\.idii déroute 

sa trajectoire pour se retrouirer entrepreneur ? 

La stratégie entrepreneuriale fait appel à deus logiques La première est d'ordre strictement 

éconoinique, elle concerne l'élaboration d'un projet Cconoinique qui suppose de décou\ rir des 



opportunités d'investissement, d'en mesurer les risques, les priorités, la rentabilité escomptée. 

Mais l'entrepreneur est aussi quelqu'un qui \.eut réussir. Qu'est-ce qui résulte ensuite de sa 

conduite ? Quel est son pou\,oir d'action sur les objets et les rapports sociaux de domination ? 

Quelles sont les conditions d'existence et de renforcement identitaire ? Les répercussions de 

I'activite dans le mou~~einent de transformation et de recoinposition au sein de la famille et de 

la société globale ? Cette série d'interrogations qui dépasse le point de vue coinptable 

iininédiat touchent des réalités extérieures à l'entreprise. Elle permet de venir à I'idée que 

l'entreprise n'est pas uniquement une recherche éperdue du profit. Une quête sociale se 

profile au delà de sa profitabilité financière. Les enjeux qui ressortent en arrière-plan de 

l'activité entrepreneuriale doi\,ent de ce fait intégrer l'explication de telle ou telle forme 

d'exploitation privilégiée. 

I I  - LE CADRE EMPIRIQUE DE L.4 RECHERCHE : LJNE SOCIETE 
'TRAVAILLEE PAR DES PROCESSLTS DE LONGUE DllREE 

Si l'entreprise est à l'ordre du jour et cristallisent de nombreuses espérances, c'est que d'un 

point de vue social, l'on attend qu'elle transforme la sociéte. En faisant l'histoire sociale de 

Dakar, nous inettons en place la dynamique des rapports sociaux dans lesquels s'inscrivent les 

processus eiitrepreneuriaus que nous allons étudier par la suite. Elle remoie à des traits 

d'analyse qui contredisent efficaceinent le tnisonéisine foncier dont on a fini par faire 

l'esserice des sociétés africaines. 

II-1. D. lK4R : CRECrSET SOCL4L O(.' IIIE.~:VEIYT S',4CCUSER TOLITES LES 
FOR.! IES DE L 'il CCI 'L TC'R.4 TiûrY 

Notre étude prend place dans des contestes sociaus, politiques et écono~iiiques fédérés dans 

un même espace géoyraphiqiie. La \ille de Dakar est une de ces \ ieilles \illes coloiîialss qui a 

joué un rôle inajeur dans l'histoire de 13 sous-rkgion de l'Afrique occidentale, avant de ne plus 

représenter que la capitale du Sénégal. Bien qu'érigée sur le inènie principe que tolites les 

\riIles colonial es^"', elle a su trés vite dh.elopper un cachet et une identité propres. Elle a de ce 

fait réussi à fiser une inlportante colonie d'eiiropéens et attirer une inasse de population 

270 C'est-à-dire topograpliiee en fonction des préoccupations commerciales en une escale : Lin centre d'affaires 
qui  est en inèiiie teriips le lieu de risiderice des européens et des espaces escelitrés réservés à I'tiabitat des 
iiidis 'clics. ' 



provenant des régions plus à l'intérieur du Sénégal, mais aussi de la sous-région venue 

partager le peuplement africain de la presqu'île du Cap-Vert avec les Ich~?~ ' .  

Dès la première moitié du siècle, son caractère d'trrhs occitlen~~~lis (en tant que la société 

qu'elle accueille est cosinopolite, différenciée fonctionnellement, et arrachée au travail de la 

terre) s'afirine. Les formes et les coinporten-ients sociaux nou\,eaux qui s'y cristallisent la 

constituent d'abord en cadre d'expression d'une culture urbaine. Ensuite, la mise en place 

d'une administration territoriale achève de conforter ce cachet urbain et marque le début de la 

modernisation'" véritable des rapports sociaux. L'avèneinent du gouvernement local et 

l'implantation de ses appendices (année, tribunaux ...) attaque le bastion des rapports sociaux 

traditionnels fondées exclusiveinent sur des caractéristiques de désignation de type coutumier, 

pour mettre en place des mécanisines de séparation et de médiation panni lesquels la lettre et 

le droit. 

Les phénomènes de séparation ont rapport à l'habitat, à la mobilité des individus et des 

groupes dans l'espace de la parenté et dans I'espace géographique. La domination ethnique di1 

groupe Lebu, perd t r b  \site de son importance et de son infl~ence'~'. En effet, le flux 

migratoire est unii~oque : les ruraux se stabilisent en ville de telle sorte que "Iu ntui.voiz LI. 

~furt~rllc" est progessivement transférée en ville. Dans le cadre des lignages, une nouvelle 

fonne de segmentation s'ébauche car les migrations sont souvent le fait d'individus plus que 

de groupes de parenté coinplets (quitte, par la suite à ce qu'ils se reconstituent 

progressiveinent sur placej. Ensuite. compte tenu de l'indisponibilité immédiate de l'espace, i l  

n'a pas existé de regroupement ethnique systématique. On l'a déjà dit, inên~e les qiiartiers 

I,c,hzr ont cessé d'exister dans leur essence du fait de décisions d'urbanisme qui les ont 

déplacés et de l'installation de nouveaux habitants dans les quartiers qui ont été inainteiîus. 

--, - '  Cf P. Mercier, 1954 ; cf. les derniers travaus de C. Coquery-\Ïdrovitch sur la ville coloniale. 
272 On ne peut pas soutenir que les travaus forcés (yudiq~ieinent appelés ~riri><rnx- it7~li~tbtrs) soieiit une fbrrne 
modernisée des rapports sociaux de production. 
2 7.1 Leur rôle de détenteurs originels de la propriété foncière s'est amenuisé. \ï\.ant aupara\,ant dans des quartiers 
assez spécifies de la proclie harilieue - Ouakani. Ngor - ils sorit \-ite subrnergés par des souches diverses si bien 
que leurs particularismes tombent en désiiétude. Les chefferies traditioiinelles soiit progressi\ieinent réduites à 
leur plus siniple expression, généralement protocolaire. La cliarge de Sc~~.i,crrc ;Ttlrrkta~orr q u i  est uii vestige de 
l'organisation coutumière I.C,~II est éloquent a ce propos. 



Les phénoinènes de médiation se rapportent au processus de parachkveinent d'un espace 

public constitué de sujets juridiques et politiques individualisés. A des fins de rationalisation 

de ses inodes de gestion et de contrôle sur la société, de inodemisation des hommes et des 

structures sociales et éconoiniques, le développeinent de 1'Etat moderne en Afrique de 

manière générale a engendré (du moins on peut le soutenir en considérant ses principes 

constitutionnels) la réduction des particularismes, la dissolution des identités coininunautaires 

et la promotion de l'individu coinine sujet juridique et politique. 

Le rapport institutionnalisé a I'Etat et a ses appendices (administrations dispendieuses de biens 

publics - santé, éducation - obligations, représentation politique), tend en effet à ne considérer 

leurs interlocuteurs qu'en tant que sujets sociaux distincts (toutefois iinpersonnels). Par 

ailleurs l'insertion de longue date de la société sénégalaise dans le cadre des rapports 

inégalitaires du capitalisme global, a pour corollaire, grâce à l'appui de I'Etat, une 

individualisation organisée par des règles universalistes et iinpersonnelles de la règle de droit, 

par la régleinentation bureaucratique, par la généralisation de la notion de propriété privée, 

par la inodernisation (quoique relative) des rapports de production et la inonétarisation des 

relations sociales. Dans ce colloque spécifiquement singulier, les institutions bureaucratiques 

et capitalistes présentent la propriété essentielle de tirer les individus (empiriques) hors des 

cadres traditionnels d'énonciation d'obligations de faire, d'être et de penser, pour les consacrer 

en sujets autonomes et les plonger dans des relations pratiques et discursi\res qui dépassent 

l'individuation. En conséquence, la ville a su engendrer, à partir de ces apports multiples, une 

culture et des identités (identités politiques, religieuses plus fortes, solidarités de voisinage) 

qui lui sont Une nouvelle stratification sociale prend fornle, surclassant les 

anciennes en raison du fait que celle-ci traduit et situe avec pertinence les relations sociales 

concrktes dans lesquelles les indi\.idus sont engagés. Les conséquences du déracinement, le 

degré de cohésion que conser\.ent de petits groupes très éloipés de leurs régions d'origine. le 

degré d'intégration à la sociPté urbaine, le niveau et le genre de vie \.arient selon le niveau 

auquel ils se situent dans cette configuration. 

9 7.4 ' hlênie si oti peut remarquer toutefois, que les faits de dissociatioii sont contrebalancés par la proximité des 
centres traditionnels et religieux (Tivaouane. Touba) et le niaintien relatif des liens a la terre natale (retours 
périodiqiies au village, cotisations pour la realisation de projets de developpenient, ce qiie des auteurs ont appelé 
"lirnrorn. prircr~/oxc-trl LAI i~i l l tr~e" ). 



Pour mieux situer les changements inten-enus dans le complexe de la parenté, i l  peut etre utile 

de rappeler quelques grands traits des structures de parenté au ~énégal'~'. "Lu p~re~zlé ,  nous 

rappelle P. ~e rc ie r '~" ,  es/ du11.s Z ~ I Z C  ceriuilze 171c.vure Z ~ I Z C  ~ ~ o t i o ~ i  uh~~ru i t e  ; elle ize coïlzcidc 

puAr ii2ce.vsairen1ei11 uvec Icr con.su11gtrirzit2, ci les ohligcrticins ~luns I'or~lrc?  LI^ lu purertrk ne 

Jc~co~rle~z/ pir.~ scale~t~cli~ de celle-CI. ( 'CS  o h l i g ~ t i o i ~ ~ ,  d'ut[/i'e pur/, . S ' & / C I I L / ~ I I I ,  ut1 I ~ O I ~ I S  (ju11.v 

lu ligrte CIL> . f i l iu/io~~ L ~ ~ I ? Z I I I C I I I I C ,  ~ Z I . Y ( ~ I . I ' U I L V  1inzile.v coiniucs dzr grotpc de purenls ; ctllc~.s .ton/ 

.c.euli~n~en/ p11.1.t prkcisë.~ el /,lin fi'kqzle1711i1c?iz/ u~~/z~~~li.vc~e.s '114 11iveu1i des ~ U ~ C I I ~ S  les P I ' O ~ I I C S " .  

Les structures de la parenté sont des construits sociaux, et celles des principaux groupes 

culturels sénégalais vérifient cette proposition. Les lignes de descendance sont des sources 

d'obligations réciproques entre ascendants et descendants. Cette réciprocité est décalée dans le 

temps. Malgré la dominance des systèmes à filiation patrilinéaire, la ligne maternelle est 

également source d'obligations, à travers un ersatz d'avunculat. La parenté se définit aussi par 

l'unité de résidence (coinmunauté d'activité de production, commensalité). Elle se maintient et 

accroit sa substance par le biais du 

Or dans le nouveau complexe social qui a pris forme à Dakar, les types de structure fàiniliale 

ont été sensiblement altérés dans leurs principes organisationnels et fonctionnels. Le type de 

parenté qui prend place se bâtit à partir d'une généralisation du phénolnene du mariage inter 

ethnique. Pour des raisons liies a la faiblesse nuinérique des co~nmunau t é s~~~  d'origine, 

l'impératif endogarnique s'efface progressi\reinent et le mariage tend à se rapprocher d'une 

union entre individus et non plus exclusivement coinine une alliance d'intérêts de groupe. 

Ce qui conduit à une conséquence non négligeable dans les systènies de filiation, à savoir le 

développemei~t du principe de la bilatéralité. Les deus lignes de descendance prerinent part à 

275 Cela sans chercher à entrer dans les détails des spécificités de eroupe. ce qui serait d'un inaigre apport du reste 
une fois qu'on a adniis qu'il ne pouvait ètre cluestion d'honiogénéité ethiiique. 
""f. P. Mercier. 1954. 
-77 Le mariage est en eiYe~ la conclusion d'un accord entre deus groupes de parenté. accord qui re\.èt directement 
ou iiidirectement la foriiie d'un ecliange de forces (de tra\.ail). Les réseaux d'alliances niatrinioniales creent des 
lieiis. constamnient renforcés. entre divers groupes. assurant ainsi la cohésion du groupe etlinique que leur 
réunion compose. .Aussi ne conçoit-on pas. dans l'énorme majorité des cas, de mariage à l'extérieur du groupe 
etlinique. 
278 Ce qui réduit d'autant les probabilités de rencontrer Lin conjoint. Cf les célébres tra\.aux d'A. Girard. mais 
aussi ceux P. Vimard (1993) portant plus sl>écifiquenieiii siir les traiisforniatioiis socio-dérnogial~liiques daiis les 
contextes africains coiiteniporains. 



l'éducation des enfants dans des proportions presque si in il aire^'^'. Le relâclieinent des liens de 

parenté s'accroit par le constat de l'effacement de la communauté d'habitat. Le quartier 

coïncide de moins en moins a\.ec un groupe de parenté ; d'autant que la maison, qui n'est pas 

encore celle de la famille restreinte, accueille une quantité variable d'indi\fidus, parents plus 

ou moins éloigés, voire étrangers au groupe '"". 

C'est toute la structure de l'autorité coutumière qui s'en trouve bouleversée. Les charges de 

chefs de quartiers ne bénéficient d'aucun prestige, leur détenteur étant assinîilés à de simples 

coininis de 1'Etat. C'est désonnais la parenté de ~2oisinage (faite de relations d'entraide, de 

relations verbales, loupes de convi\,ialité, de groupes de jeux pour ce qui concerne les 

enfants), les réseaux de connaissances, de frequentation et de solidaritks dispersés à travers la 

ville et fondés sur des critères d'appartenance coinmune au mèine milieu professionnel, a une 

même antenne syndicale, la même association sportive, le même parti, la même dul l i r~~ qui 

composent le lien social. 

La ville organise de maniere aigue la confrontation, l'enche\~ètrement des logiques de pratique 

et les logiques de discours qui sont de ressorts différents. Elle accentue de ce fait la tendance A 

l'affranchissement de la gangue des logiques fainiliales2" pour donner lieu à des formes d'2tre 

et d'agir où commence a poindre le "jc". Bien que ce processus d'autonomisation soit inache\,é 

et connaisse des marches en arrière patentes2x', i l  demeure qu'on peut parler de crise des 

institutions traditionnelles. Pourtant, et c'est le paradose africain, la phase de leur 

279 
Lors de certains événements, les préséances sont reconduites, ne serait-ce que d'un point de vue forinel. II en 

est ainsi des démarclies en \ue d'lin mariage où invariabletnent c'est I'oiicle maternel qui s'en charge. 
2RO Cf. phénomènes de I'liébergenieiit souvent temporaire d'amis du village d'origine. de inarabouts, niais aussi 
les phénomènes de regroupement de collatéraux, souvent à I'occasioii de l'installation d'un ainé. hlieus, daiis une 
situatioii de inéiiage polygame, chaque femme forme avec ses enfants le riol.au d'une inaisonnée, cela niênie si 
les CO-épouses partagent la même habitation. Le regroupement de la faiiiille étendue est fonction des possibilités 
de logement et des disponibilités filiaiicières. 
2x1 La modernité urbaine n'a pas pour autant anéanti toutes fornies de solidarités traditioiinelles. Celles-ci se sont 
maintenues, sous des foriiies adaptées au contexte (création de caisse de secours aux membres. rencontres 
niensuelles, une soirée récréative annuelle...). même si par certains aspects (fonctions caritatives, tontine). ces 
organisations se rapprochent des orgaiiisations modernes parce que de plus en plus fondées sur une base 
contractuelle. Ensuite, on lie peut accorder tout l'espace de la redistribution aiiK orgaiiisatioiis modernes (fondées 
sur des hases contractuelles). les anciennes solidarités se maintiennent activenient ; "ccvi.~ ti'cn Ii(ru/" lorsqu'ils en 
ont encore la possibilité usent de leurs pouvoir d'influence au profit de iiieiiibres de leur parentèle ou de leur 
clientèle, 
282 On observe daris les coiitextes africains à de noiiibreuse fornies de "régressioii" du cadre de référence des 
relations sociales où les individus iritègretit dans les positions foiictioiinelles occupées, des coiisidératioiis 
référant aux caractéristiques innées ou socialemeiit trarisniiscs. C'est l'explication de I'iii\ocation d'une relation 
parerité souvent créée de toutes pièces avec son supérieur Iiiérarcliique. pour s'e\;oiiérer ou s'absoiidre 



reconstruction est entainée : "c1c.s c o n p o r i c n ~ c ~ ~ ~ ~ . ~  ~ J I ~ J ~ ~ ? I I . S  y~rr rny~lrqtrcnr 201 C C I I L I I I Z  L;qu~llhr~> 
Y 7  dul7.s dc IZOUV~UILY  cudre.~ pc.tn.e~~/ d</Ù 211-c 1-epCrc:cis'"". Après l'esquisse de quelques 

tendances de l'évolution de la société sénégalaise, transportons-nous au niveau de la situation 

économique pour prendre connaissance avec le conteste concomitant à notre intérêt. 

L'esainen de la situation socio-éconoinique globale au Sénégal commence a\ec le rappel de 

l'origine des déséquilibres qui ont été a l'origine de la "crise de l'ajustement". Nous pointons 

deus séries de faits qui se succèdent dans l'ordre chronologique. La première série de données 

historiques délivre des traits d'analyse sur la Iégitiination du tournant infligé a la politique 

éconoinique, et l'atmosphère de contradictions et de tensions affectant le corps social. La 

seconde série d'informations, en plus d'actualiser la probléinatique entrepreneuriale (et de la 

présenter sous de nou\.eaus auspices'x4), ramène à la question du double inouveinent de 

déstructuratiodrestructuration du lien social dejà abordé. 

11-2. LA CR ISE DE L '-4 JLISTEMEN T 

La "crwc" et I'ajusteinent constituent les deus facettes d'un é\.éneinent capital dans l'histoire 

économique et sociale des sociétés africaines depuis l'indépendance : celui de la faillite de 

1'Etat post-colonial. Ces deus phénomènes, par l'étendue des répercussions qu'ils peuvent 

avoir, obligent l'intérêt du chercheur. Outre le fait que c'est dans le cadre de cette nou\elle 

politique éconoinique (N.P.E.) que s'énonce l'urgence de développer I'entrepreneuriat, le 

régime de l'ajustement soumet l'ensemble du corps social senégalais. boule\~ersant certains 

rapports sociaux et politiques, esacerbant certains dkséquilibres, ré\,eillant certaines tensions 

latentes. L'ajustement a oii\,ei-1 par ailleurs la \oie à de inultiples formes d'expression 

d'intérêts économiques et pol itiqlies. 

Si l'hoinine de la rue sénégalais ne reconnaît pas l'antériorité d'un phéiiornène sur l'autre'". 

nous rappelons que c'est le cuinul de déskquilibres flnanciei-s et coniinerciaus qui a justifié les 

politiques (drastiques) de réf'oriiie et dr  relai-ice 6conoiniques. Nous détaillons quelqiies 

2x3 Cf. P. Mercier, 1954, p.40. 
2x4 Des auspices diffërentes de celles sous lesquelles les représentants de la tradition inarsiste ont aborde la 
question de la stnict~iratioii du iiiilieu économique iiidigciie, et de la riature des rapports établis entre le ~ ro i ipe  
social des entrepreneurs "indigene" et le capitalisiiie central. 
2x5 II irnp~ite çérieralenieiit la situation de crise a I'adoptioii des riiesures d'ajiisteiiieiit : or c'est esacteiiieiit 
I'eiicliainenieiit iiiverse 



mesures du régime appliqué au Sénégal. Nous donnons quelques indications se rapportant à 

ses effets sur I'effaceinent de I'Etat (pour ce qui concerne l'einploi. la formation, l'encadrement 

sanitaire). Ce qui a entraîné un \.aste mouvement social et déstabilisé à un moment donné le 

pouvoir politique. 

Depuis le début des années 1980, le Sénégal applique, avec l'appui des institutions financières 

internationales, une succession de prograinines d'ajustement structurel en vue de inettre fin à 

une série de déséquilibres éconoiniques et financiers. Les trente années d'interventionnisine 

étatiqiie ont été un désastre et ont laissé I'éconoinie exsangue. Alors que tous les obser\rateurs 

s'accordent pour dire que lorsque le Sénégal accède à l'indépendance, i l  dispose d'une 

situation éconoinique relativenient bonne en raison notainnient de l'adoption d'un modèle dit 

"néo-colonial" de croissance et de développement. Ce modèle s'articule autour de trois \.olets. 

Tout d'abord, l'économie est structurée en économie de traite, entraînée par la production et 

l'exportation de produits primaires. Ensuite, on distingue le développement d'une industrie de 

transformation destinée au recyclage des revenus engendrés par les actikités cominerciales. 

Enfin, le troisième pôle dlacti\.ité est constitué par les innombrables services 

d'accompabveinent nécessaires au dérouleinent des acti~ités producti~es (coinmerce de biens 

d'importation) et de l'expansion de la bureaucratie étatique. L'extension de I'inten~entionnisme 

étatique procède de certains préjiigés : c'est à 1'Etat qu'incombe la charge des fonctions de 

base du développement, i l  est la seule entité à Ctre maitre d'oeuvre et artisan du 

développement, i l  doit jouer un rôle central dans le inode de régulation socio-politique. 

Selon 1'al.i~ d'obsenateurs coinrne G. ~u ru t l é~" ' ou  M. ~iouf:". à l'origine des déséquilibres 

011 trouve l'essoufflement de ce inCine iiiode de régulation socio-politique privilégié dPs 1 960. 

Dans un premier teinps, 1'~coiioinie arachidière décline suite l'arrêt du traitement préférentiel 

par la France des produits arachidiers en 1970 et à I'encleiicheinent d'un cycle de sécheresse. 

Alors que I'éconoinie arachidière s'affaiblissait, aucune dynamique n'a été envisagée pour 

coinpenser les pertes de recettes qu'elle procurait. Étant donné les caractères de l'industrie 

sénégalaise, sa déconnexion prononcée de la demande domestique de consoinination, elle ne 

pouvait jouer aucun r6le de substitiition à I'agicultiire ou à la fonction publique (pour ce qui 

concenie l'emploi et les revenus). Au contraire, c'est à un endettement massif que les 

'"" Cf G Durufle, 1990 



gouvernants ont recouru pour poursuivre le financement des progainmes en cours. Si bien 

que les emprunts et les donations extérieurs n'ont servi qu'à financer la consommation, 

accentuant la dépendance vis-à-vis de la cominunauté internationale'". 

Ce inodele de diveloppeinent inontre, à travers les déséquilibres qui tendent à devenir 

structurels, des signes patents d'inadaptation. Au niveau interne cela se traduit par le 

creusement de l'écart entre les taux de croissance de la production et ceux de la 

consommation. Entre 1970 et 1986, le taus de croissance du P.I.B. est 2,506 contre 3,250;o 

pour la consonimation. La part même de la consoinmation dans le P.1.B croît à un rythirie 

élevé pour représenter 87O4 en 1977 et 99?~0 en 1979. De toute évidence, le Sénégal vit au 

dessus de ses moyens, seul un endettement international pennet de maintenir artificielleinent 

le système. Ce qui \.a radicalement changer avec le changement de la conjoncture 

internationale. 

A coté des arguments techniques, ces mêmes observateurs retiennent aussi que I'éconoinie a 

été entièrement inobilisée à des fins de constr~iction sociale, par l'inscription du 

patrimonialisine au centre du systéine de gouvernement. Une des particularités du régime 

politique post-colonial a été de bâtir sa légitiinité sur la base matérielle et sur I'intennédiation 

de forces sociales coinine les nzu~~uhorits, les chefs traditionnels. t'architecture de 1'Etat est 

composée de inécanismes de domination, de réseaus clientélistes, qui lui  valent la qualité 

drEtat-providence. Par exemple, l'intervention de I'Etat a revêtu la forine d'une bureaucratie 

développant une logique de pacification politique et sociale2"' plutôt que d'efficacité 

éconoinique et financière'"'. 

En outre les pratiques clientélistes ont contribué à la constitution, à la consolidation et à 

I'enrichisseinent de Zroupes et de réseaux en mesure de inarchander leur participation à la 

'" Cf M. Diouf. 1992. 
288 Le paradoxe est qu'au iiionieiit où le Séneçal iiiaiique le plus de liquidités. la coiisoinniation intérieure de 
biens importés connait une forte croissance. 
2x9 On explique souvent le caractère plétliorique des administrations publiques par le "biais urbain"' : la L-olonté 
de créer une classe nioyenne nioderne. libérée. grâce au salariat et au cosniopolitistiie tirbain. des relations 

de dépendance personnelle. 
2')O On dispose de nombreux eveniples de cette situation à tra\.ers I'liistoire des sociétés d'encadrement du monde 
rural qui ont fonctionné sur une base redistributrice partisane et clientéliste. Ce qui les a perdues 



reproduction de l'ordre social et politique. Ce que R. ~andbrook'" a résumé de manière 

pertinente dans ces tennes : ainsi "ci 11ir7ii&pendunce, les ttorrt1e.v hurc~ut1~ruti~~~e.r,filihle1il~17/ 

i~t.~/i/zi/ior~~~li~rL:e.r C L : C I ~ ~ L > I I [  r ( ~ p i d ~ ~ ~ r ~ e l t /  ~ ~ I J U I I I  les ~J I 'PS .V~OI I .V  poIi/iqzie.s. .$9(~r7t I - ~ ~ I S S I  Li 

CITU.V.VL?I' IL'S ntaî/re.s co/onic/u-Y, 1c.v i?uinqziëtu:v .se ~tzirer~t ù di.s/rihzier Iezir btititz. 1,'urt dc.s 

& I ~ I ~ Z C I Z / S  /().Y pltl.r irt~porl(i~î/.v LI() CP hu / i i~ .  f i d l  I'ert1ploi h L I I ' P U Z I C ~ U ~ I ~ Z I ~ .  .il 21 jur é/ 2 rtte.vziro y ue 

les ircieurs "11iugoirilluie111", l'ufllii~iion c/hniqzrc et oz1 ~fi~crio~lnellc ui~uit teiztlunce Cr 

rc.nplcrc*c~ Ir conp&/eiîc.c /echrîiqzre ~lirns I'èrtihut~c.h~? e/ Ici prontofior?, /oz// cvinlnlc 1~ 

r?c+o/isrtie el lu corrzplion renpltrcCrenf I1iny~ur/iali/& ~Iur2.u I 1 c ~ ~ c ~ r ~ I ~ ~ ~  C/C I'C(u/ori/C". NOUS 

reviendrons sur les conséquences de cet état de faits. 

C'est donc dans ces conditions qu'intenfient la politique d'ajustement structurel qui coïncide 

a\'ec la passation de polivoir au sommet de I'Etat. Depuis la derniire inoitié de la décennie 

1970, le Sénégal se débat dans une crise éconoinique et sociale majeure qui justifie 

l'intervention des institutions financières internationales (plan de stabilisation de 1979 puis 

dans le prograinine d'a-justeinen structurel - P.E.R.F. - adopté au cours de l'année 1980). Dans 

le cadre de la nouvelle politique d'orientation libérale, 1'Etat doit se séparer de noinbres de ses 

prérogatives traditionnelles et quitter des positions qu'il a toujours occupé dans I'kconoinie. 

Or, L. Senghor, en tant qu'idéologue du Parti ~ocialiste'"' et en tant que théoricien du 

socialisme africain, ne pou\.& assuiner la contradiction entre la philosophie de réference des 

politiques préconisées et son discours idéologique. 

Devant leur caractére iinplacal~le, il est poussé vers la porte de sortie. En Décembre 1980, au 

cours de la traditionnelle allocution de f in  d'année, le président Seiighor annonce qu'il quitte le 

pouvoir. Alors que les supputatioiîs vont bon train, seuls quelques observateurs firent 

remarquer avec pertinence que ce chois dekait s'interpréter coinme l'a\~eu que désorinais la 

situation du pays était justiciable de solutions qu'il ne pou\ait inettre en oeuvre. Un argument 

que l'on retrou\e dans son discours présentant son successeur. Parlant d'A. Diouf. il insiste 

particuliereinent sur ses qualités "d'lîonrnlc UILY I I T U I I T . ~  LJL' .fi)r ~l(111.v iIe.< gurt/s LIC ~ ~ e l o t ~ l : ~ " .  I l  

donnait ainsi des indices du nou\feau mode de gestion en train de se mettre en place. 

29 1 CE R. Sandbrook. "l 'cr : sor i r~~~l i . s~~~io~i  dn porriair et .srcrpmtiorr C ~ T ~ ~ ~ I ~ I / ~ . V / L > .  L.'I.;IO~ c~fi.icc~i~r CI? cri.sc" in 
Politiqrte ofricoine, 11'26, 1987, p.25. 
2'11 Le Parti Socialiste est I'lieritier du parti indépendantiste le Bloc Deiiiocratique Sénésalais dissident de la 
S.F.I.O. A l'indépendance i l  est devenu l'llriion Progressiste Sénégalaise, avant de s'appeler Parti Socialiste. 
hlalgré les péripéties de son histoire, il est toujours resté aux af'faires de 1960 au nionient où nous parloris. 



Cependant. cette mise en garde à peine voilée contre les temps durs à venir n'a pas ébranlé 

outre inesure dés Sénégalais habitués au lyrisme de ses discours. Ils ne semblaient point se 

douter que désormais "rrer~ né .S~I'LIII pI14.v coini~zè ~ l ~ ~ l i î t " ,  qu'ils allaient faire I'espérience 

funeste de l'austérité, de la rigueur, qu'ils allaient être "coi~j«i~c/~n.é.~". 

C'est donc A. Diouf qui a en charge de ':firire pus.vrr la pilule" ; ce qu'il ne tarde pas à faire 

avec l'extension des doinaines d'application des mesures d'ajusteinen. Selon le principe du 

"llzoins drlitut, nlietu. drli/ut", les autorités sénégalaises tentent tant bien que inal d'appliquer 

des mesures drastiques: politique de vérité des pris, assainisselnent de la situation des 

établissements publics et parapublics, rationalisation des dépenses publiques etc.. D'autre part, 

elles s'engagent dans le renforcement des incitations à la création d'un climat propice à la 

production, et au coinmerce équilibré avec l'étranger2". 

Dans cette trajectoire rectifiée du développeinent à laquelle correspond l'ajustement, 1'Etat 

sénégalais se veut bon élève. I l  travaille avec ardeur à son propre dépérisseinent, cherche à 

donner des gages de bonne gouvernante en démontrant ses capacités en terines de "ccip~1~10~ 

h~irld~i~g", c'est-à-dire ses aptitudes à inettre en place d'une infrastructure de qualité, à 

favoriser la stabilité de l'environnement macro-économique. à procurer des biens publics de 

qualité (en matière d'éducation, de santé. en matiére d'arbitrage juridique). Si on s'arrête à ce 

preinier volet, on remarque que la recherche d'équilibres inacro-économiques a produit les 

effets suivants 

Tout d'abord, la rationalisation des ressources budgétaires des ininistères qui a été posée 

coinme un préalable incontournable. a consisté en l'adoption du principe de blocage des 

en~bauches dans la fonction publique, alors que I'Etat était jusque là le principal poun.o!eur 

en emplois du secteur moderne. notainrnent pour les cohortes de diplôn~és uni\.ersitaires Les 

experts proposerit la réduction des effectifs dans les administrations publiques O; assimilées. 

L'obligation de recruter et de conserver des effectifs pléthoriques, les règles iinposant de créer 

des débouchés pour certaines formations (~ini\.ersitaires). certaines cultures ou 13 fourniture de 

certains biens à des priy fictifs doi\.ent etre bannies. Au delà du principe af'finné. les 

-\1.; - C'est a partir de ces é\.enenients que se dressent iin certain iioiiibre de sitiiatioiis inédites enoiiçant des 
probléiiiatiques specifiqlies dont celle de I'éinergence d'iiti secteur pri1.é 



embauches ont bien continué dans la fonction publique. Elles ont profité cependant à ceux qui 

pouvaient se prévaloir d'un appui conséquent. 

Mais cette rationalisation ne s'est pas seulement limitée au toilettage du secteur public 

préconisé par les bailleurs de fonds. Elle s'est accompagnée aussi de coupes soinbres dans les 

budgets sociaus. Pour ce qui concerne le secteur de l'éducation par exemple, les bourses 

d'études ne sont plus distribuées qu'avec parcimonie, le renouvellement du corps ensei~mant 

s'effectue à un iythme bien inférieur A celui des départs, peu de nouveaux établissements 

scolaires sont construits alors que la pression de la jeunesse dans la pyramide des àges n'a 

jamais été aussi forte'". La dégradation accélkrée des conditions de fonctionnement du 

système éducatif et de ses perfonnances se rkvkle d'ailleurs au travers des contestations 

estudiantines et du corps enseignant qui se font, à partir de 1986, chaque année plus dures. 

11 faut remarquer par rapport à cette question de la formation et de l'emploi que, quand 

pouvoirs publics et bailleurs de fonds en ont une préoccupation toute rhétoriqiie, les effets des 

mesures ont une rkpercussion désastreuse sur les stratégies familiales de reproduction et de 

promotion. Alors que le diplôine était jusqu'ici un inoyen pri~~ilégié d'accès à un emploi 

salarié aus avantages financiers et sociaux parfois importants, la "crise" fait voler en éclats le 

in~.the du diplome et laissent dSsempar6s indi~idus et fainilles. Outre I'esacerbation de 

l'inadéquation assez nette qui a toujours existé entre le contenu des enseignements et les 

besoins de 1'éconoinie2'", le nou\.eau conteste éIè\re corisidérableinent le niveau des 

iiîvestissements matériels et immatériels3('. Cela, alors que plus personne n'est convaincu de 

I'utilitS d'une formation scolaire et uni\iersitaire dans uri conteste de nianque de débouchés 

dans les domaines qui recrutent habituellement. 

3 4  Un modèle de maîtrise des flux scolaires élaboré par J .  C \'erez et B. Can (le SCOFLUX) est appliqué au 
Senésal. Cf. la préseiitatioii qu'ils eri font dans le numéro spécial il'Afriqrre corrtcnrl)oruine (11" 172, Oct-Déc. 
1993) consacré aux systeriies d'éducation et de foriiiatiori eii Aliiq~ie. 
295 Or1 a tou.jours rele\.é au Séiiégal que les cursus "li//irtrirc~.r" (droit, lettres, histoire) ont été plus répandus (lue 
les formations en sciences "dures", les filières générales sur les filières professionnalisantes. 
?'>(, En ternies de temps, la durée des études s'étale du fait d'une sélection iiiiplacable (lors des derniers euaiiiens 
de la fin de l'année l997.'199S, des facultés ont enregistré des taux de rélissite en preniier cycle avoisinant les 
10O6). niais aussi des iinnibreuses pei.turbatioris obser\-ees dans l'année (gret-e des étudiarits. grève des 
enseignants qui dépassent le niois). 



Par conséquent, il a été loisible d'observer une recoinposition rapide de la place des figures de 

la réussite sur l'échelle du prestige social. Ce qui est maintenant valorisé, c'est la figure du 

Huol-buol, c'est-à-dire de l'individu qui peut présenter au départ un nombre de caractéristiques 

invalidantes (illettrisme, absence de patrimoine financier, absence de rnaîtrise d'un inétier, 

etc..), mais qui à force de pugnacité, d'entregent et de tours de passe-passe. arrive à établir des 

situations économiques a\.antageuses et socialeinent fort enviées. 

Dans le secteur de la santé. on accuse une dégradation de la comerture sanitaire et médicale. 

Ainsi entre 1980 et 1988, le noinbre de lits d'hospitalisation passe de 7,7 pour 1 .O00 habitants 

à 6,l pour la inèine proportion d'habitants. Hdpitaus et dispensaires sont plongés dans un 

marasme tel que le patient doit supporter toutes les charges liées aux soins les plus bénins 

(pansements, plâtres) aux actes de radioscopie ou de chirurgie. Seuls les fonctionnaires 

peuvent profiter d'un accès relatirement ais6 aux soins du fait d'imputations budgétaires. Pour 

ce qui concerne le personnel médical, leur noinbre n'é\/olue guère, alors que la population 

croît rapidement. II est surtout à remarquer que dans le même temps, ironie du sort, des 

médecins sont dans l'impossibilité d'exercer d ~ i  fait du blocage du recrutement dans la 

fonction publique. Le personnel de la santé, confronté à des conditions de travail déplorables, 

\.a constituer avec celui de l'ensei~meinent l'un des pôles de la contestation sociale. 

En prolongeinent direct du principe du blocage des recrutements dans le secteur public, on 

assiste à l'ainplification du phénoinène du chômage. De janvier 19s 1 à jan\rier 1989, près de 

30.000 emplois ont été perdus, soit 14O6 de la population salariée. Un processus de déflation 

qui s'est poursuivi du fait de I'ol~jectif de restructuration des administrations, de la 

pri\.atisation ou de la fermeture de certains établissements industriels. Ce sont des contingents 

inassifs de salariés qui font I'ob-jet de licenciement sec ou qui bénéficierit de dispositifs 

comme la retraite anticipke. 

Parmi les autres effets du désengagement de I'Etat, la disparition des senices publics 

d'entretien de la \oirie, de collecte des ordures 111énagSres est à signaler. Au nom de la 

recherche d'efficacité, les entreprises publiques sont conduites à adopter une nouvelle logique 

productive en confonnité aiec l'orthodoxie financit;rc et comptable. 11 s'agit d'introduire les 



notions de profit, de rentabilité, en fixant des objectifs comptables et éconoiniques quitte à 

rétrocéder certaines activités au secteur pri\+é. Ce qui. outre I1aggra\.ation du chôinage, 

précipite le démantèleinent d'entreprises qui assuraient des missions d'intérêt public coinine la 

collecte des ordures ménagères, la desserte urbaine de transports en commun, l'entretien de la 

voirie. 

Mais le changement le plus sensible est observé dans la dégradation effective des conditions 

de \rie. La "crise" étend sûrement son emprise sur lfenseinble du corps social. Dans certaines 

catégories de population urbaine et rurale, la paupérisation est criante. En téinoigne I'af'flux de 

mendiants aux principaux carrefours et aux abords des marchés. La mendicité prend des 
- 

aspects professionnels. On remarque aux mêrnes feus séinaphores le manège des jeunes 

enfants autour des voitures arriitées, suweillés par leurs parents assis plus loin. Plus en rapport 

a\.ec la dégradation du niveau de vie est cette fonne insolite de mendicité très discrète qui 

concerne des individus présentant tous les aspects de la respectabilité qui néanmoins \eus 

abordent discrètement pour vous soutirer une pièce de cinquante ou de cent francs. 

"D&flutL;.~" et autres "dkpur/.c \~olon/un'es" viennent grossir la inasse déjà considérable des 

sans-emploi de toutes sortes qui arpentent la ville à la quête continue de quoi faire "hou~lla. lu 

i,iur7?1r[e""'. La "d2petl.w yl«o/ir/reime" se fait de plus en plus aléatoire du fait de l'inflation 

des pris des denrées de première nécessité, qui contraint les ménages "a jouer serré". En effet 

un plus grand nombre de ménages est concerné par le chômage de son chef et par une perte de 

rekenus substantielle. Mais plus encore, le renchérissement des pris à la consoinination des 

produits de première nécessité est tel qu'il affecte très durement les budgets même dans les 

ménages éparpés par le chômage. Ils doivent en effet se résoudre à la baisse proyessive de 

leur pou\,oir d'achat. Il n'est pas jusqu'a la légendaire solidanté africaine, la t c ~ w i i g ~ t  

sénégalaise, qui ne soit rnalinenée et qui n'ait perdu son lustre. 

2 9 5  Lin joiirnal satirique ' ' le C(1fi1rr1 libéré" raconte dans cliacline de ses li\-raisons hebdoriiadaires les tribiilations 
d'uii chef de fainille (Goor C;oor.li~) à la reclierclie de sa dépense quotidienne. \.lasochistes. les Séiiégalais 
plébiscitent la baiide dessiiiee, appréciant salis doute à la fois le iialisriie des plariclies et le coup de cr-ayon acere 
du scénariste 



Ainsi donc, lorsque les mesures d'ajustement libèrent leurs eflets. elle n'épar, went aucune 

coinposante sociale. La pression des bailleurs de fonds en paral>-sant le circuit éc~noin i~ue '~ )~ ,  

en accélérant le durcissement des conditions de vie des ménages, a exacerbé les disparités 

sociales et multiplié les sources de menace de la stabilité sociale Aux yeux de la population, 

c'est I'ajusteinent qui est à l'origine de la coryoilcltcrz.. en tout cas la inaintient'"". 

Un examen du côté des rapports entre I'Etat et la société donne mieux à évaluer les enjeux 

sociaux et politiques d'une telle re-définition de la trajectoire du développeinent. Dès les 

preinières inesures prises, on assiste à un chrage de plus en plus important entre la société 

politique par la société civile, matérialisé par le phénomène de défiance et des stratégies de 

débordement des mécanismes de contrôle de l'une rnis en place par l'autre. Si une politique 

de pacification sociale qui passe par la reprise en main des organisations revendicatives de 

type formel telles que la C.N.T.S ou le S.U.D.E.S, par la fragmentation des forces de 

l'Opposition au travers du multipartisme intégral, par la désamorçage de certains conflits 

catégoriels par un programme d'insertion des jeunes diplômés, par la convocation des États 

cénéraux de l'éducation et de la formation est effecti\,einent à l'oeu\rre, son efficacité est - 
largement contrebalancée par les organisations infonnelles. La représentation syndicale ne 

concernant qu'une faible proportion de la population acti\,e du fait de la structure de I'einploi 

au Sénégal d'une part, les diplômés de I'enseigneinent supérieur étant peu représentatifs de la 

jeunesse d'autre part, le inouvement social emprunte les canaux de I'inci\.ilité. 

En effet: loin d'être passives, les populations utilisent des \-ecteurs de contestation divers : 

éruptions de violence dans les \,illes, actes d'incivisine dans les campagnes (les culti\lateurs ne 

remboursent plus les semences, coinniercialisent leurs récoltes hors des circuits officiels), 

développement d'un sentiment d'iinpunité (infractions aux lois sur l'urbanisme. le coiunisrce. 

le code de la route, raffermissant par là les assises de I'écotioinie inforinelle inais accentuant la 

faillite éconoinique), circulation intensi\-e d'une information ruinoresque ag-énieritée de 

forniules sarcastiques sur la inoralité dits honiin es politiques et leur inc,apacité. 

21)s Certaiiies coiitraiiites sont propres à l'architecture des dispositifs. Des experts coiiime J .  De Baridt ou X I .  
Hl~mben s'esprimailt sur le statut des technologies et des potentiels nationaux de productioii ont siprialé a\.ec 
pertinence le caractère a-technique des mesures d'ajustenient et leurs effèts per\.ers siir les appareils de 

roductiori et les répertoires de sa\-oirs productifs. '" i.e liaroxysine de cette logiqile qiiasi-obsidionalc a été atteint a ier  la déixliiatioii du franc Cf:,. qiii a été pour 
les popiilatioiis Lin coiiil>lot niorité par la Fraiice et les iristitutians iiiter-ria:ioiiales 



Donnant lieu à l'exacerbation des tensions sociales, la crise inscrit désormais les rapports 

société / Etat dans une logique de confrontation, avec la mobilisation d'une catégorie aussi 

inattendue de contestataires que les paysans. Elle prend des tournures violentes, que inèine un 

renouvellement important du personnel politique se traduisant par le départ de L. S. Senghor 

et des principaux chefs historiques de son parti qui ont milité pour l'indépendance, ne réussit 

pas à apaiser. L'absence de résistance à l'intransigeance des institutions financières 

internationales des élites politiques et intellectuelles jette le discrédit sur la nou\.elle équipe 

gouvernementale qui avait pourtant ét i  prksentée coinme technocratique. Elle convainc que le 

sort du pays est abandonné aux mains d'experts iniques et et qu'il n'y a plus lieu 

d'attendre quoi que ce soit d'un gouvernement qui "~~~c.~-ic./c quc pozn. /tri-ntfmc""". La 

bourgeoisie politico-bureaucratiq~~e dans sa fuite en aLrant, tente bien de jouer la carte de 

sauvegarde de ses intérêts. Mais cela ne peut guère être productif, étant donné la faible marge 

de manoeuvre dont elle dispose et les con\~ulsions internes auxquelles cette situation donne 

lieu au sein même de cette élite. 

Le gouvernement espérimente alors diverses procédures de désamorçage. Elles consistent, 

dans un premier teinps, en l'évocation de la conjonction d'esternalités comme la situation 

Cconoinique internationale, le cycle de sécheresse. Des conjonctures inalgré lesquelles i l  

essaie de tenir sa politique volontariste de redressement. En gage de cette rigueur, une 

politique de poursuite juridique des détournements de fonds publics est mise en place, en 

inême temps que la recherche de procédiires technocratiques (et non plus spécifiqiieinent 

politiciennes) aboutit à la composition d'une équipe gou\.ernementale dominée par les profils 

universitaires. Par le slogan du ".sulxuz~/ ~?cc/rontr/", le discours officiel essaie d'accréditer l'idée 

d'une responsabilité collective face aux défis. Ce travail d'apaisement est facilité par le recours 

aux corps d'interinédiation que représentent les chefs religieux et par la inobilisation d'une 

kyrielle de thuriféraires et d'associations de ".\orr/rc.n ù /'uc/iori tlzr chcf tkc l1l:'lcr/". La stratégie 

à l'égard de l'opposition qiii élève la \.ois consiste en I'ouvertiire totale du cliainp politique de 

manière à la morceler. 

300 Non sans raisoiis, car la conception des politiques de réfornie a effectivement échappe aux élites politiques et 
intellectuelles locales. 



Quelques heurts ici et là constituent les signes d'une contestation sociale contrôlée qu'on 

décrit alors comine des phénomènes isolés. L'anne absolue avec laquelle se défend la société 

ci\.ile semble plutôt être la rumeur autour des faits et gestes des ineinbres du pouvoir. C'est 

lorsque les hausses s'étendent en plus des denrées habituelles, à l'eau, à I'électricité, à l'essence 

et aux transports que des élans de colere massive sont enregistrés. Le gouverneinent accuse 

alors le Parti Démocratique ~énégalais"", fonnation la plus représentative de l'opposition, de 

faire de la surenchère populiste. Pourtant il était clair que l'Opposition avait certes une part de 

responsabilité dans la cristallisation des re\fendications, niais que le inou\!ement de 

contestation était une lame de fond qui n'épargnait même pas les rangs des militants du parti 

au gouvernement. 

Ce sont des groupes infonnels qui ont vu le jour spontanément pour défendre des intérêts 

catégoriels, voire pour proposer des alternatives au désengagement de I'Etat, débordant les 

instances traditionnelles de médiation, qu'il s'agisse des marabouts ou des syndicats. Le 

développeinent rapide d'un foridamentalisine in usulinan essentiel lement animé par des 

mouvements de jeunes (le mouvement des n~ozr.s/uc/ti~li,~ qui fait craindre une dérive 

intégriste), la fronde des étudiants, la grè\e des médecins, la y-ève des professionnels de 

l'électricité, tous des inouvements qui ont \lu le jour hors de l'encadrement traditionnel, 

attestent du clivage sérieux entre la société politique et la société ci\.ile. 

C'est ainsi qu'à partir de 1987, le régime d'A. Diouf se trouve en prise avec une agitation 

sociale de grande envergure qui prend très vite des tournures \iiolentes sans antécédent. Cette 

contestation trou\'e son unité autour du leitinoti\r ,Soprl Elle dénioiitrent le peu d'enracineiiient 

des slogans tels "IL) st~l:\rru/ I~CI/~OI~U/' '  et la faible coiii~iction des niasses que le systènie 

politique fonctionne sur des bases reiiouveléss qui perinetteiit dlentre\.oir l'issue de la période 

tourmentée que traverse le pays. 

-301 Traduction approximative de gorr\~c.~~t~c~riic.t~~ hrr ,fi 11ekc11 hoppci.nl, c'est-à-dire le gouvernement ne s'iiitéresse 
qu'aux activités lucratives pour ses nieiiibres (parce que prètant a la niariducation) 
702 Depuis sa créatiori dans les années 1970, le Parti Deniocratique Sénégalais paitagent les joutes électorales 
avec le Parti Socialistes. Binéficiaire légitime des sympathies populaires. sa ligne d'opposition au gou\.ernernent 
n'est pliis claire depuis que ses principaus leaders oiit rejoint le ,~or~i~cr~rc.mc~~ir ~ii~r~i~cr~irrrc pour la preniitre fois 
en 1988-89. I I  est partagé entre uiie opposition radicale (cc qiii valit a ses dirigeants de scjviirrier rCgiili~renieiit 
en prison avant de revenir aus affaires) et une~~irrr ic~/~l~t io~r  rc.~/~o~r.scrhlc.. 



La première crise majeure éclate avec la grève des policiers. Suite à la condamnation de 

co1lè~'~es convaincus de bavure, des fonctionnaires descendent dans la rue pour protester. 

Interprétée comme une rébellion, des unités d'élite de la gendarmerie sont envoyées pour 

contenir les manifestants massés aux abords du palais présidentiel. S'ensuit, un face-à-face 

électrique entre forces de l'ordre a\.ant la dispersion des manifestants. La gestion de cette 

révolte se fit a\.ec une rigueur qui dépassait tout ce qu'on pouvait attendre. Pour avoir vu une 

centaine de leurs collègues participer à la marche, tous les fonctionnaires (près de 6.000 

agents) sont radiés. Leur réintkgration était subordonnée à l'avis d'une cornmission spéciale 

chargée d'esarniner les cas indi~iduelleinent"'~. Cette sévérité n'émoussa pas pour autant 

l'ardeur des enseignants, des médecins, des étudiants ou celle plus spontanée des ménagères 

ou des jeunes des quartiers qui montraient à cette occasion les fonnes nouvelles de 

contestation et de détlance à l'endroit du régime. Les péripéties des élections de Février 1988 

vont constituer Lin véritable détonateur et l'expression de toutes les crises latentes. 

Tout d'abord, la cainpagve électorale est éinaillée d'incidents tous plus graves les uns que les 

autres. Contrairement à l'atmosphère bon enfant des campages antérieures, elle est cette fois- 

ci estremement dure et très personnalisée. Alors que de nombreus Hurons du Parti socialiste 

(parti sortant) sont pointés du doigt par la rumeur sur des inalversations et des détournements 

de l'ordre de plusieurs milliards de francs Cfa, l'Opposition attaque le gouvernement sur le 

terrain de sa senilité face aux institutions financières (logique on ne peut plus déinagogique). 

Le ton des débats dégénéra très vite. Les tribunes devant servir aux professions de foi et à 

l'échange (indirect) d'idées furent abandonnées à des inégères, chargées de déverser leur lot 

d'anathèmes et d'insultes les plus humiliantes sur les membres du camps opposS. Les 

meetings, surtout ceux du Parti Socialiste, devinrent \ite le théâtre d'échauffourées entre 

militants et pro\locateurs \,enus infiltrer leurs rangs, sou\ent de jeunes personnes. Tant et si 

bien qu'à Thiès. lors de la clôture de la campagne électorale, le prisident sortant tint son 

meeting dans une atmosphère d'émeute. Cette fièvre se répandit à toutes les grandes \ illes ou 

les élt'ves et étudiants obsenraient dtijà un inou\ einent de gr&e radical 

70.3 De manière fortuite (certains parlent cependant de provocation), cette révolte policiére a représente une 
aubaine pour procéder à un dégraissage suppleinentaire d'effectifs. Elle a aussi perinis un assainissement en règle 
du corps des foiictioiinaires de police que des rapports successifs avait présenté comiiie gangrené par la 
corruption et les trafics d'influence. Cette reprise eri main s'est effectuée par une rnilitarisatioii accrue 
liotaniliieiit . 



Dès la proclamation des premiers r6sultats, annonçant la \rictoire du Parti Socialiste, les 

centres urbains s'einbrasent. Les jeunes organisent une véritable guérilla urbaine, s'attaquant à 

tout ce qui porte la marque de 1'Etat au cri de "Soy~.' i;ry?i1" et affrontent crânement les forces 

de l'ordre. Le calme ne re\~iendra que lorsque fut décidi l'état d'urgence. L'année scolaire et 

uni\rersitaire fut déclarée "hkn~c.h~.", les dirigeants de l'opposition en\royes en prison. Plus 

tard, un compromis fut trouvé dans la formation d'un gouvernement de coalition nationale 

avec élargissement aux membres de l'opposition. 

Si le climat politique s'est apaisé de ce fait, il faut noter que la société politique a perdu toute 

crédibilité aux yeux des populations. Désarçonnée par cette alliance contre-nature, l'opinion 

piiblique cii1ti1.e les annes de la rumeur et de la dérision pour condamner la connivence du 

personnel politique, pour marquer sa défiance. Elle a par ailleurs engagé des formes 

d'autonomisation vis-à-vis des inilieus du pouvoir et vis-à-vis des cercles de la solidarité 

traditionnelle. 

11-3. L4 SECOR'DE CRISE DE L*24JC'STErlfEj\'T : LES RECOMPOSITIONS 
SOCIAL ES 

Nous inentionnions quelques lignes plus haut qiie les reformes engagées pour redresser et 

relancer l'économie sénégalaise ont eu des répercussions désastreuses sur les conditions de 

fonctionnement des administrations et des entreprises, mais aussi sur le pouvoir d'achat des 

ménages. L'importance prise par les associations solidaires en milieu urbain, mais aussi 

l'agitation sociale gandissante à travers les inouvements de tra\.ailleurs ou les mou\,einents de 

jeunes, la montée de l'infbnnel, semblent assez édifiants a cet kçard de la détérioration des 

conditions Scotioiniques domestiques. Aussi. les manifestations téinoignent à tout le inoins du 

déclasseinent d'un certain ordre socio-économique qui a assuré en son temps une relative 

stabilité politique et sociale. II  s'agit niaintenant d'appréliender l'état du lien social concret et 

la tendance de certaines de ses coinposarites à redéfinir les relations principales qui les 

situaient dans des positions bien  réci ci ses. 

S'il est lin phéi~ornéne qu'on doit retenir parmi les plus significatifs dans I'é\iolution de la 

société sénégalaise contemporaine, c'est sans doute son infonnalisation prononcée. On sait 



que dans les processus économiques I'infor~nel enserre les conduites des agents dans des 

conduites hétérodoxes au regard des règles de I'éconoinie moderne. Consécutii,ement à l'idée 

déjà mentionnée d'un État ne satisfaisant plus à certaines fonctions comme la fonnation 

professionnelle et I'enibauche des populations, de noinbreuses initiatives \,oient le jour hors de 

son intervention et de son contrôle. Si l'apparition du secteur informel n'est pas récente, a la 

faveur de la crise i l  prend toutefois des proportions telles et remplit des fonctions telles qu'il 

s'impose coinme lolet important dans divers dispositifs (emploi, formation. production 

locale). Se donnant à voir à I'obsen~ateur non plus le cadre d'un entrepreneuriat interstitiel, il 

est interprété coinme un inode de développeinent (endogène) supplétif qu'il convient de 

soutenir ne serait-ce que pour sa capacité à servir de soupape de sécurité contre une explosion 

sociale. 

11 n'est pas question de s'étendre ici sur la situation du secteur informel en tant que systSine 

local de production, la littérature en a largement rendu co~npte et nous aurons l'occasion de 

revenir plus longueinent sur cet aspect. Ce à quoi nous faisons allusion en invoquant 

I'infonnel, c'est au panoraina des ".v/ruc/zn.es LIC Icr ql4o/idiern1e/i;" qu'il manifeste, qui en fait 

une diinension fondamentale du processus de changement socioculturel. 11 fournit des signes 

tangibles de la nature et de l'ampleur du processus d'adaptation de la société sknégalaise au 

conteste "co1~jo~ic:/24ré1'. Il dkinontre le processus inachevé de création d'institutions inodernes 

a travers une déinarche syncrétique etiou de compromis des individus, entre des traditions 

locales et les inodèles occ,identaus; entre des besoins espriinés kgoïstes et des attentes 

collectives. Fluides et inulti-fonctionnels ses modéles transforment I'impersonnali t i  et 

I'anonyinat des relations sociales rationalisées en relations personnalisées qui intègrent 

beaucoup d'affect. mais permettent aussi d'élargir le chainp des possibles lors de transactioiis 

entre l'indi~,idu et ses diffireilts collectifs d'appartenance. Ils dei-ierinent des institutions à 

part entiére au coeur des organes de la n~odernisation. 

Le pl~énoii~éne dont il est question dkpasse par coiisSquent celui gin2raléinent signal& dans la 

sphère des actiirités éconoiniques. I I  implique la société globale en tant qu'il s'agit du 

dé\.eIoppement d';icti\.ités et de pratiques à caractère at!.pique qui icl-iapprnt au cadre 

i~~stitutionnel de 1'Etat bureaucratique et s'éloignent du creuset des normes organisant le 

dérouleinent de la vie politique, iconoinique des sociétés conteinporaiiies. I l  se rapproche du 



concept de "/'an~higuï/c'" forgé par G. ~alandier"" dès les années 1950 pour decire 

l'acculturation dans les sociétés africaines colonisées. 

Là encore, c'est la déliquescence de l'appareil d'État qu'il faut évoquer. Elle a donné lieu à 

des recherches de réponses appropriées aux contraintes de plus en plus nombreuses liées à 

l'absence de l'intervention publique. Les conduites infonnelles sont apparues légitimes et se 

sont généralisées parce que I'Etat ne garantit plus I'einploi, n'assure que des senlices minimum 

tant en matière d'éducation, de santé, de logement, ou transport. Ensuite, aucune action 

publique ne vient s'opposer a cette logique du tout informel. Restriction budgétaire et absence 

de volonté politique obligent, 1'Etat n'est plus en mesure d'entretenir des sewices de contrôle à 

l'échelle du pays entier. Lorsque ceus-ci subsistent"", les agents sont à un tel point sensibles 

aux facilités d'arrangement que les contrevenants leur proposent qu'ils manquent a leurs 

devoirs. 

Les policiers dakarois sont a cet effet réputés pour leurs rapports particulièreinent 

mercantilistes avec les professionnels de la route comme les chauffeurs de taxis ou de cura 

rapides et pour leur habileté à jouer sur les positions fonctionnelles pour obtenir divers 

avantages (coinine par exemple de ne pas payer le bus, l'entrée au stade...), tandis que certains 

einployés municipaux font systéinatiquement payer des droits aux usagers de leur senice. 11 

n'est pas jusqu'au personnel du service d'hygiène qui ne ferme les ',eus sur certaines situations 

sanitaires pourtant scandaleuses. Les agents du senrice du doinaine et de l'impôt se 

distinguent, en plus de leur corruption notoire, par leur renonceinent à la collecte de I'iinpôt 

lié aux revenus non-salariaux ou à la propriété foncière. Dans les sociktés publiques 

distributrices d'eau ou d'électricité, la fraude est d'abord le fait inelne des agents ("bidouillage" 

de fichiers des clients, arrangement pour surseoir à une suspei~sion de la fourniture de service 

etc..). Enfin, lorsqu'ils n'esercent pas une second activité, les fonctionnaires montrent si peu 

de rigueur et si peu d'ardeur à servir les usagers qu'on se deinande le sens de leur traitement 

(si dérisoire qu'il puisse Gtre). La crise d'identité et de conscience professionnelles est on ne 

peut plus manifeste pour une caté~orie autrefois cajolée par 1'Etat et respectée par les usagers. 

3fJ-l Cf. G. Balandier, 1985. 
JO5 L'information suivante a été relevée dans le périodique sénégalais Sirtl yrrori~lirtr. On lit qu'il existe une 
\.ingtaiiie d'inspecteurs du travail à I'éclielle du pays. Ne disposant d'aucun moyeii logistique (pas de foriiiulaires 
de coiivocation, pas de papier-lettre), ils sont rnal payés par rapport à des fonctionnaires issus cornnie eux de 
I'Ecole Nationale de 11.4dniinistration et de la hlagistrature inais qui esercent au Dotiiairie. 



L'infonnalité re\.2t une autre fonne dans les adininistrations qui corisiste en un court- 

circuitage systématique des règles de procédures et du principe de I'iinpersonnalité du senice 

du fait de l'entrisme, des recoininandations, des passe-droits et c... Au Sénégal, les processus 

forinellement organisés sont au-jourd'hui gagnés par une informatisation qu'on ne peut pas 

mettre sin-ipleinent sur le coinpte de la bonhoinie. Les phénomènes en question ont cours au 

coeur des adininistrations. Ces pratiques seraient a tort expliquées coinme relevant de 

l'héritage culturel. Au contraire, elles ressortent coinme autant de réponses a la crise. En cela, 

nous nous accordons a\-ec C. De ~illiers"'\ui remarquait avec pertinence que "/oir/e ri;l,li/k, 

poli/iyue, c;coi?on?ir/z~c~, r.c.1igièz1.v c...., cl17 A fi-iqlrc u~ijotn.tl'l?ui - n?ênlc cclli>.v qui s o ~ ~ l  li> plus 1iCc.s 

Ù l'ir?fl14cnce occi~Ic~~~/~rIc~ (/'/:'/(II ~ I ~ ~ c u z I C I ~ ~ ~ / I ( ~ ~ ~ C ,  lu ,firme c'upi/trlis/e ...-) pr&scil~/c, ciutiu son 

orgcir~isirliorz, soi1 ~) i t~ l io l?r~~~i tc . i l /  L/CS u.vpëc'/.~ ;~?~OI'IIIL' / .V.  i:/, p1u.v s'u~~I'u\?c' /il siluuliot? 

crise t1e.s socic?fk.v ~fi.iccrinc.v, plz4.~ on u.v.v;.ste Ù uiz p/zL;r1oi11211e ii?fi>r~?~~r/i.vu/ioiz LIU fi)ni?eI/ ... /". 

Tout se passe comine si les Sénégalais en étaient arrivés à créer une norinalité à partir des 

contraintes de plus en plus importantes qu'ils ont a surmonter. E J ~  faisant fi de tout caractère 

organisationnel officiel ils dkinontrent leur diftïculté de plus en plus grande a concevoir 

I'iritérCt collectif. La notion de service au public disparaît inexorablement au profit de ser\.ices 

marchands et de l'intérét personnel iminédiat. 

Le second faisceau de phénoinènes rendant coinpte des mutations dans le corps social 

regroupe des situations inédites dans le cadre des rapports sociaux restreints, (ceux entre 

l'individu et sa famille) qui vont dans le sens d'une déstructuration; recornpositioii. Pour les 

inettre en lumiSre nous nous appuyons siir les exen~ples de deux coiiiposantes de la société 

sénégalaise qui prisenterit la particularité cornniune d'Ctre des catégories sociales 

infériorisies. 

Le constat qui est sans doute le plus aisé à effectuer est celui qui consiste à considérer le fossé 

qui s'est coiisidérable~ttsnt élargi entre les générations. Les jeunes font un ei~semble de griefs 

de nature très \.ariée à la génération des pkres, à ceux qui ont \.écu les belles années de 



~'indé~endance'~'. Les peres ont une responsabilité directe dans les situations familiales 

critiques, dans la situation de déshérence générale du pays. Ce sont la généralisation des 

mariages polygainiques et des tàinilles étendues d'une part, leur manque de rigueur dans le 

travail et leur apathie en politique d'autre part qui sont a l'origine du "hlocuge" du pays. Pour 

leur égoïsine et leur insouciance \ris-à-\,is de leurs descendants, pour leur sewilité, pour avoir 

" ~ Û / c ;  le 17~)3",  les jeunes (ceux situés entre 15 et 25 ans) estiment qu'ils ne méritent aucun 

égard. Coinine vecteur de cet élan de défi et de déiiiystiflcation des logiques traditionnelles du 

contrôle social, mais aussi pour dire leur ras-le-bol à l'hypocrisie des rapports socia~x'"~, ils 

investissent dans des forines variées de contre-cultiire. 

La culture du "hip-hop" en est le kccteur le plus visible, inais elle partage ce rôle avec des 

forines de contestation plus subtiles coiilme le sarcasme, ou plus a:?-essives coinine le défi a 

l'autorité parentale. La génération "hulrl -firie" estiiile sa démarche d'autant plus légitime, 

qu'elles n'est plus dépendante de ses parents : elle se procure les moyens de subvenir à ses 

besoins personnels, parfois à ceux de toute la fainille, par des moyens pouvant être aussi bien 

honnêtes que peu avouables ( d 1 4 ~ ~ z l  u'ugglr, so.vslu). A partir du inornent où le père de füinille 

ne pourvoit plus ou très peu aux charges du foyer (pour cause de perte d'einploi, de retraite, 

ou de déinission volontaire de ses obligations), son autorité s'efface deb-ant la prise de 

responsabilité des enfants, d'ailleurs soutenu par la niere ou l'oncle. D'autres types de 

coiliportements contestataires de l'ordre social sont a signaler : ils prennent la forme de retour 

a des valeurs religieuses authentiques3'", d'une d&n!.thification de l'instruction scolaire et 

d'une sulilimation de l'expatriation. 

La seconde catégorie sociale qui espriiiie le inieiis la inoditication sensible des rapports 

sociaux est celle des feniines. La feinine sénkgalaise a Sté décrite coninie un sujet dominé et 

accablé du fait d'une référence au statut de la Semine dans I'lslain et dans la coutumei"'. 

307 Les aiinées 196011 070 sont connues coninie des années d'abondance ainsi qiie le cliaiite I'aiiteur de ' ~ j ~ n t r o ~ w ~ i *  
t~iisf" (du "temps du tnist"). Le pays était à ce point prospère qii'oii cliercliait ceux qui voiilaieiit du tra\.ail. 
.30X Le vernis de la religion, de la primogeiiitiire ou du fatalisnie qui fait qiie les adultes sont toitjours absoiis de 
leurs iiiipairs. 
700 L'explosion des sectes religieuses. qui eut pour foyer le Carnpus uni\.ersitaire, a fait craindre une dérive 
iiitégriste du mou\,einent social. 
3 1 O Pour de iionibreuses raisoiis liées au doçine religieux. la femiiie est considérée coiiime l'inférieure de 
I'lion~i~ie - suivant la in).tholoçie de la Création daris I'Islan~, la fenime serait sottie des flaiics de I'lionime, dalis 
la perisee ~i.ok!f: on considère que de son /r.<liuril, i l  faut eiitetidre sa souiiiissioti à son niari, dépend la riiissite de 
ses enfai~ts et son sort daiis I'aii-delà. 



Souver-it dépendante financierelnent de son mari ou de ses frères. elle est restée dans 

I'iinagiriaire coinine celle qui n'a que le rôle de mère coinme vocation. Or, avec la dégradation 

du marché du travail moderne qui a surtout affecté les hoinines et le durcissement des 

conditions de vie des ménages, les femines ont trouvé un terrain d'action propice à la 

relativisation des riférences ini.alidantes. Avanqant la complémentarité ou la nécessité de 

ressources suppléinentaires, elles arrivent à obtenir l'aval de leur man et à faire fi des 

stigmates de I'irifériorité sociale (maternité, illettrisine, dépendance financière) pour se lancer 

dans le cominerce de tissus, du poisson, ou dans la confection. Elles rejoignent I'iinportant 

contingent de femiiies d'affaires (qui ne remoie pas nécessairenient aux épouses de hauts 

fonctionnaires) qiii s'est déjà distingue dans le domaine éconoinique soit en réussissant à 

établir des flux d'échanges réguliers avec l'étranger au moyen du commerce d'iinport-esport, 

soit marquant de leur empreinte les établissements à caractère industriel qu'elles dirigent'". 

Par ailleurs, grâce à leur ingéniosité, leur solidarité, elles prennent une part décisive dans la 

\.ie comrnunautaire des quartiers à travers la inise en place de centrales d'achat, le 

financement d'équipements sanitaires ou scolaires. 

A travers ces processus que nous avons évoqués sans entrer dans les détails, i l  s'avère que la 

paupérisation de franges de plus en plus iinportantes de la populatiori qui tarit les sources des 

solidarités fonctionnelles, a induit un processus de ri-définition des assises des forces sociales 

urbaines au détour d'un paradose. Alors que les individus sont ainenés à rechercher des 

ressources hors des cadres lignagers du fait du manque de ressources à redistribuer, ils 

n'abandonnent pas pour autant l'éthique de la solidarité : elle est la seule fonne de sécuriié 

sociale qui leur soit accessible. 

Si les iiiotifs de 1-inter~rention des institutions financières internationales ne souffrent 

d'aucune contestation, on doit faire observer qu'elle a sensiblement diminué les efforts 

déploj+s dans le passé-pour estraire les indi\ridus de la gangue du coiiiinunautarisme, de la 

logique de la dette. €ri effèt, i l  ne Saut pas perdre de vue qu'un des objectifs cominuns a I'Etat 

colonial et a I'Etat post-colonial a éti la modernisation des homines ; d'ailleurs, faut-il ericore 

faire remarquer qu'un des objectifs sous-jacents aux réforines structurelles consiste à la 

modernisation du lien social '? 

'" hlalgré le remarquable traiail de F Sarr (l99S), I'entrepreneuriat féminin cst Lin doiiiaine qui a été peu étudie 
polir ce qui concerne le Seiiegal 



Or, une plus grande inétaphorisation des t!.pes de solidarité iiiodernisée fondés sur la base 

contractuelle contrecarre sérieusement ce dessein. Coinme on l'a déjà fait reinarquer, le 

tarisseineiit des ressources publiques a hypothéqué la politique de redistribution uni\.erselle. 

Mais i l  a aussi profondément affecté la base matérielle de la solidarité fondée sur des liens de 

dépendance personnelle. Les membres de la bourgeoise politico-bureaucratique, " c * c z ~ ~  d'cn- 

huur", éprouvent de plus en plus de mal à opérer le ni\leau de transferts qui pennettraient de 

résorber la contestation de "L'~u.I- dr~t7-hu.v" et de prolonger leur autorité ou leur prestige. Pour 

autant, 11 ne nous seinble pas pertinent d'envisager des individus retournant définitivement 

dans le giron communautaire, recourant à la "solrdur.r/é w71r71zi17rrll/[rIre, L ' P I I ~  .s~?i/e pr'o/oc/1017 

.<ocrule sur luqrrc~l/c~ II.\ petn.en/ conzp/er cf  .vzrr. Irqirellc~ 11.v ulerlf yrrelqw /7rrve", calant 

nécessairement et exclusiveinent leurs calculs cn fonction de cet impératif'. Si indi\idus et 

groupes ne peuvent guère plus espérer grand chose de I'Etat ou des collectifs traditionnels 

d'appartenance, l'une et l'autre de ces institutions ne disposant plus guilre de ressources en 

tennes monétaires, d'emplois, de prises en charge des soins de santé. Ils ont entrepris de 

rechercher par eux-mêmes les réponses adéquates à leur situation problématique hors de ce 

maillage jusque là relati~rement dense et étendu du clientélisme. 

I I I  - LE DISPOSITIF D'ENQLIETE 

Les situations que nous venons de décrire attestent que certaines catégories d'individus ont 

tendance à dévier de la trajectoire sociale prescrite (par leur appartenance sociale, inais aussi 

par leur niveau de diplôine), à relativiser les conditions de l'infériorité sociale pour improviser 

de nouveaux cadres d'expression, pour adopter de nouvelles logiques de conduites, pour 

s'investir dans de nou\.elles activités ou dans des activités dans lesquelles ils ne pou\.aient le 

faire en raison de leurs caractéristiques innées etiou ~o~ialeinent  traiisinises. Ces démarches 

véritablement entrepreneuriales"2 donnent alors lieu à des négociations et des recoinpositions. 

Des sujets viennent mettre en balance le noyau structural de l'autorité fjii-iiliale. de la 

solidarité, les stratégies collectives et l'échelle dii prestige social et des \aleiirs qui 13 

légitiment, soit en en inodulaiit leurs contraintes, lorsqiie ce n'est tout siinplement le~ir 

réfutation (cela seiiible Être le cas chez les jeunes). 

712 On peut les mettre en rapport avec ce que nous a~iiioricions dans les prolégoiiièiies et se rapportaiit a la 
definitioii de l'entrepreneur coinnie un créateur de désordre social 



Dès lors, i l  nous seinble opportun de mettre en perspective ce qui a été cominunénieiit mis en 

avant coinine entra\.e a un "ho12 ~ ( P I - I I  d '~ ' l~ t r~yr~ . sc"  et a son déploiement. Si ces 

recornpositions sont suffisaininent établies, on doit ètre en iiiesure de distinguer un habitus 

entrepreneurial qui pourrait ne plus ètre celui de I'entrepreneur n~tn:~hullrt~n, de I'entrepreneur 

politicien, ni celui de l'entrepreneur etliniqiie ou comiiiunautaire. Dks lors, que deLient 

Ventrepreneur dans ce conteste de recompositions ? L'entrepreneur sénégalais est-il conforine 

a cet individu q~ii  s'ainénage des parcelles d'autononiie ? De quelle inanière la inatérialise-t- 

elle cette autonomie 7 

III- 1. LES H 1'POTIIESE.S DE TR.1 I :-1lL 

On peut résumer l'ensemble de notre déinarche a la présentation des conditions d'existence 

et d'évolution du comportement entreprencurial au Sénégal et à la recherche des 

facteurs ayant une incidence significative sur les formes particulières de manifestation et 

cte pratique de l'esprit d'entreprise. Si on adinet en général que ce sont des agents d'ordre 

social et culturel qui influencent le plus signitlcativeinent les dispositions a I'investisseiiient, 

on ne sait pas pour autant, dans le cas sénégalais, dails quel sens et dans quelle inesure 

concréte ils opèrent. Vaste et aiiibitieus proçramme s'il en est de vouloir justifier l'existence 

de l'esprit d'entreprise dans le contexte sénégalais et de surmonter les obstacles conceptuels 

pour dire cette réalité. Quelqiies précautions iiiéthodologiqiies ont été arrêtées. 

Nous avons d'abord repris a notre coiiipte le corps de propositions décri\,ant I'actijité 

entrepreneuriale pour construire nos hypothèses de travail. Mettant en veille, dans une sorte 

d'dl7och2, la question de leur validité, nous avons retenu que. s'il a existé des obstacles 

historiques et structurels qui ont empêché son épanouissement, le relatif \ide 

entrepreneurial relè~e di1 fait que l'entreprise n'est pas une \.aleur soci;ile. Afln dc la 

diinontrer, nous nous fondons sur iine série de propositions secondes. 

La première idée a retenir est que I'espi-it d'entreprise ne s'enracine ni clans l'organisation 

familiale ni dans le système social global. Considérons d'abord par considérer le 

positionneiiient de la sphére familiale, cette institution iioriiiative centrale qui ktriblit la 

définition hCtéronoiiie de I'indi\.idii. Premier iii\/eaii de la socialisation, de l'apprentissage des 



règles de la parenté classitlcatoire, elle inscrit "c/uli.s Ic .vj:.s/èn~c co~~zplest tie j3l(~ct'~ 

collc?clivc~~~enf ~fc!firzie.s, oir ce qzri con~pte, cc) ize so~zf pu.v 1c.s curcr~~léri.v/iq11c,s /~er.voiziie//e~, 

I I I U ~ S  von stofuf giii&u/ogiyl4c~ (uin.ci il u/îj?~.ën~f. pur c).rci17zp/e, 6 efre "I 'o~~cle" tl'un c~?fÙn/ plz4.v 

Ûg&, /le pclif "n~uri" d'zazc .voc>tir de .vu 1112rc. le 'lfj'tre" C / ' L I I I  foitz1iri11 COILYIIT p~rru//CI~ CI  /c? 

" I I L ' I J ~ Z ~ "  tic? IOZLY 1e.v ho~~l~tlc.s (114 lig~iuge UL' .vu 1112ri:). u i i z .~~ ~jzre 1c.r rcrppor/.v co~lifïC.v tfe 

resprcf, d'c;\~ireiiient, tic .fi-r117i/it11.iri o~r pui.eiirè ù /dnisu~?rcrie.s. ytr 'il coni?ic-i~t ~i'oh.vc.i-i~c~r, 

yucllc qz~e .voi/ /?cri4 cril/c~za:v I ' ~ I ~ c * I ~ c ' ~ T c L ' ,  rC;i4Ie, de.). ( ~ [ [ I I I I / c ; . E  ~ ~ I / C I ~ ~ C I : S O I ~ I I ~ / / ~ . ~  C I  L I ~ S  c u r t ~ ~ ~ t r e ~  

iil~/ii~id~~:l.v-?'~". En s'intéressant à quelques uns de ses traits caractéristiques dans le cas de la 

farriille sénégalaise, il semble tout à fait possible d'illustrer la carence ou le positionnenîent 

peu favorable de son discours par rapport aux questions de I'autonoinie individuelle, à travers 

notaininent l'ordonnancement des rapports en son sein. 

La inultiplicité des strates horizontales (liées à l'âge) et verticales (liées au groupe) dans la vie 

sociale et la prépance des valeurs de la parenté : souinission à l'autorité des aînés, impératif 

de solidarité active, respect des règles hiérarc hiques assignant par ailleurs à chacun une 

position et un rôle dans le circuit de la solidarite a un coût t i l t . \&.  Car au delà des caract6res 

fonctionnels de ces catégorisations, les valeurs qui leur sont attachées instillent un sentiment 

d'irresponsabilité, une inhibition du sens de l'initiative. En effet, l'individu occupant lin 

certain riiveau sur l'échelle généalogique ou une certaine position dans la fratrie, peut tout 

d'abord n'avoir aucune incitation à se prendre en charge. à faire face à des responsabilités 

quelconques puisqu'il a l'assurance, en in\.oquant le registre de la dette, d'être pris en charge 

par ses ainés sociaux. D'autre part, rebuté par l'idée de partager les fruits de son ef'f'oit ou de 

sortir de la prescription sociale, il  peut refréner sa propension à s'enricliir, ses aspirations 

personnelles égoïstes qui n'ont pas leur place dans le cadre solidariste. 

La deuxième idée qui est contenue dans notre proposition indique tr co~ifr*rr~.~o certains autres 

facteurs explicatifs de "l'insuffisance de l'offre d'esprit d'entreprise". Cela consiste à retenir a 

partir du système social la relative stagnation des formes de travail socialement organisé, 

le statut peu prestigieux cte l'entreprise et des idées qui Iiii sont attachées, en 

comparaison de celui des situations de rente comme le salariat dans la fonction publique. 

Nous nous intéressons en particulier au systt;nie de sanction. d'appréciation, de 



reconnaissance des compétences et du dynaiiîisine des indi~idus. Coinment I'entrepreneur se 

perçoit-il ? Cominent est-il perçu ? Ces questions s'inscrivent au coeur de la fonction 

d'innovation et de transformation sociale reconnue à l'agent. II s'avttre que la portée de sa 

fonction sociale est liée à l'intériorisation subjecti\le de son rôle d'acteur dans un jeu où 

l'attitude de l'opinion est primordiale. En effet. c'est  r rai semblable ment suivant I'iiiclinaison 

du sens coininun en faveur ou non de Itacti\ité, qu'est déterininé le processus par lequel 

l'innovation est imitée et s'impose à des cercles de plus eii plus éloignées de ceux où i l  évolue. 

il nous reviendra aussi de démontrer que l'entreprise ne matérialise pas des ressources 

prodiguées par la collectivité, à commencer par I'eritité Familiale. 11 ne semble pas exister 

en effet d'institution organique qui accorderait un statut socialement ~alorisé à I'entreprise et 

aux fonnes de réalisation personnelle (I'ucliic.i~cn~~n/) et qui poun.oirait par la inème occasion 

en principes et règles d'action claireinent établis. En effet, les forines socialemeiit organisées 

du travail huinain que l'on trouve dans l'artisanat traditionnel ont connu une stagnation 

relative dans ses fonnes structurelle, organisationnelle et technique qui a empèché son 

é\folution vers des formes modernes d'organisation et de production. Or la culture 

traditionnelle n'accorde pas véritablenient une place \saIorisée sur I'échelle des actiirités 

sociales aux activités économiques autres que le commerce. Les Squivalents historiques de 

l'entreprise et de l'entrepreneur n'ont de réalité et de sens que sous la fonne intk-iorisée du 

travail casté. Le tra\,ail caste est cette division sociale du travail qui organise I'accks et 

I'esercice légitime des différentes activités à travers la règle de l'hérédité. En l'absence d'une 

forine de socialisatioi~ à une culture technique et organisationnelle à caractère moderne 

(débarrassée des détenninisines infériorisants), l'artisanat n'a pas pu se dkployer en forine de 

culture de productioil capable de vulgariser une cultiin ouverte de ~ 'entre~rise"~.  

Mèine l'introduction de la formation prokssionnelle n'a pu eu pour de modifier cet état de 

iàit. Handicapés sans doute par la survi\.ance di1 systkine des castes et de l'image répulsi\.e 

qu'il donne de certaines occupations, les métiers inanutils ont suscité en genéral très peu de 

\.ocations. Ensuite, les nou\/eaus niétiers s'apparentaiît aux savoirs traditionnels ont été 

investis prioritairement par les catégories relevant d'une nianière ou d'une autre des castes de 

- - --- 

,114 Contraiienieiit au coiiiiiierce qui du tàit de I'iiifliierice de la culture islaiiiiqiie et d'iiiie Ioiigiie tiaditioii 
historique, héneficie ii'iirie large m r ~ ~ r  et du sens de Itiiiitiati\.e d'iin noiiihie de plus cii pl~is importaiil 
d'individiis. 



forgerons (dans la menuiserie métallique, la carrosserie:), de bùcherons (dans l'ébénisterie). Il 

n'est pas jusqu'aux griots (.catégorie d'oisifs par fonction parce que troubadours, conteurs, 

détenteurs de la mémoire dans une civilisation dominée par l'oralité) qui n'aient investi la 

boucherie ou la tlihi/er.i~."~. La dévalorisation des inétiers modernes inais relevant de la 

catégorie des IVCICL. ~uYLI.FL?'(;. L'apparition de la fonction publique, en ouvrant de nouvelles 

perspectives de proinotion sociale, a déterminé les stratégies familiales et drainé les 

aspirations individuelles vers le statut alors confortable et envié de fonctionnaire. Ainsi même 

dans l'einbryon de bourgeoisie coinmerciale qui a existé jusque dans les années trente, les 

héritiers ont été orientés \,ers des carrières administratives, plus prestigieuses et pleines 

d9a\!antages:". 

III-2. L'"HA BI TUS SOCI'4 Lu, Il YPOTHESE THEOKIQC!E LIE TRA C'A IL 

En soutenant ces propositions, nous arrivons à notre hypothèse centrale qui consiste a dire que 

du fait de transformations intervenues dans l'évolution sociale, une culture 

entrepreneuriale sui generis est en marche. On I'on observe dans le dynamisnie de 

promoteurs économiques d'un nouveau type (diplômés de l'université, anciens cadres 

des administrations, femmes d'affaires, regroupement d'intérêt économique 8 l'initiative 

de jeunes), à travers le dynamisme du secteur informel et dans le déploiement de 

l'artisanat de production. Nous portons l'accent sur l'influence des signifiants sociaus dans 

le coinportement entrepreneurial, parce que part, nous cherchons à relativiser la déterinination 

des éléments techniques. Les conditions de la inanifestation de l'esprit d'entreprise recouvrent 

d'autres facteurs qui exercent une influence décisive, ceux d'ordre culturel notamment. Par 

ailleurs, en serrant ainsi notre focale, nous coinptons entre autres issues, préciser le n-iode par 

lequel l'appartenance diteint sur, ou oriente les dispositions particuliéres des individus, mais 

aussi le inode par lequel les entrepreneurs en situation organisent leurs rapports avec leur 

environnement social et culturel. 

- 

315 La ~ / i h i / ~ r i ~ >  est une sorte de gargote où I'on peut déguster des grillades de viande composées souveiit par les 
bas niorceaux, appelées dihi. 
3Ib Il'rrcc r~msrr  est la désignation péjorative des gens exerçant un niétier niaiiiiel et qui doivent se laver les 
mains à leur fin de leur ou\.rase. 
417 C'est sans doute d'ailleurs iiiie des causes de la facilité a\.ec laquelle cette souche d'entrepreiieiirs a disparu 
rapideillerit Cf. S. Arniri. 1960 . K. Bonnardel. 1078 



II nous semble que les valeurs et les principes qui sont en oeuirre sont le résultat de 

l'élargissement des horizons sociaus. de reconstruction et d'adaptation de schèmes de 

représentations et de coinportement à des exigences objectives. Ils s'imposent apparemment 

dans un conteste de difficultés éconoiniques qui affaiblit notoirement le lien social, atténue le 

contrôle social, libére et cristallise les initiatives. I l  nous revient d'établir ce "sens pratique" 

qui résulterait des transactions entre l'entrepreneur et son milieu et des modes d'arbitrage entre 

les stratégies individuelles et les règles prescrites. 

Notre opération de restitution du sens dépasse inanifesteinent le cadre immédiat des actions 

intentionnelles des acteurs sociaux (notre idée n'est pas loin s'en fàut de justifier les conduites 

par I'estériorité). 11 est ainsi question de inettre en phase I'entrepreneurship avec les cadres 

dans lesquels il apparait et les différents systkines qu'il sollicite c)u active. 

Puisqu'il s'agit en définiti\.e de rechercher les modes de détermination et les signiflcations de 

l'activité à travers des pratiques sociales, c'est la culture en tant que systèine de rapports 

iinpersonnels, de valeurs, de croyances, de normes et de modèles cogmitifs qui est considérée 

pour rendre compte du coinporternent éconoinique des proinoteiirs industriels sénégalais et 

celui des individus qui n'arrivent pas à inanifester leur esprit d'initiative. En inettant le fait 

social et culturel au centre de riotre déinarche de compréhension ae Ifacti\.ité entreprcneuriale, 

nous savons aller devant un certain noinbre de difficultés. Preinièrernent, la confrontation 

entre les valeurs originelles de l'entreprise et celles des entrepreneurs sénégalais peut induire 

un dualisine et aiiîener à traiter le problème en terines de choc ou de résistance culturels. Une 

de ces dificultés consiste a atténuer la situation inévitableinent conflictuelle que crée la 

reconnaissance de l'entreprise coinme un résuiné principiel de valeurs de civilisation de 

l'occident. Car, la confrontation entre ses valeurs originelles et l'interprétation qui en est faite 

dans un conteste historico-culturel qui n'est pas celui de son élaboration peut amener à traiter 

la question en terines de choc ou de rksistances culturels et conduire à des iinpasses. NOLIS ne 

voulons pas que la culture, l'historicité des sociétés et des valeurs qui les guident, se posent en 

obstacles à I'identitication objective des fàcteurs et processus qui décrivent I'acti\.ité se 

faisant. La place centrale de la culture ne doit pas donner lieu à ilne reconstruction des 

contours de l'entreprise sénégalaise hors de ses sigiifications sociales ou économiques 

attendues. 



Mettre la culture au centre de notre démarche laisse penser a un certain déteniiinisme. La 

référence à des modèles culturels, a des réseaux ou a des signes diacritiques fait courir le 

risque d'accréditer l'idée d'une culture locale de l'entreprise qui serait hoiiiogène et l'idée d'un 

individu existant uniquement en fonction de ses groupes d'appartenance et son action 

indissociable de son appartenance. Aiin de ménager la complexité et la richesse de la pruxt.s, 

nous avons. pensé à introduire un certain relati\;isnie dans les rapports entre individu et 

coinmunauté, à entre\foir des inodes d'atténuation de la surdétermination sociale, des modes 

de transactions entre le système social englobant l'entrepreneur considéré comme un su-jet 

appartenant et l'activité entrepreneuriale. Nous \~oulons accorder une certaine inarge 

d'autonoinie de décisions à l'agent et reconnaître son libre choix pratique. La notion 

"t f  '1tcrhiitr.v .vociul" élaborée par P. Bourdieu, nous a seinblé particulièreinent appropriée. Selon 

l'auteui'", l'habitus est "tu7 sj:vîi.ine de c/;.sposiiiol~s L / L I I . L ~ ~ I C S  C I  1ru11.vpo~~b1e.s qt~j,  en 

ini~;grun/ fouies les e-~pC;ri~~~cc?.s ~LI.FSC;C~.S, ,f01icfio111ie Ù C - I I U ~ T ~ C  1110177e11f co171171e U I I ~  I I I O I ~ ~ C C ?  do 

percep/io~z.s, Lj'upprC:ciu~io~~~ ci d ' u ~ f i o ~ z ~ ,  el rend possible I'uccor~iplisse7~1e111 cfe /Ûches 

infi'izinicni diff2rc1zcic;e.v. cqrÛee UILY / ~ U I I S ~ ~ ~ I S  U I I U / ~ ~ ; ~ L I U C . F  ele S C ~ C I I Z ~ S  ~ ~ ~ I ? ~ C / / U I Z /  LIC rL:.soz~~/re 

les prob1C1tle.s de n161tzc. j6r1ne et grûce UILY ~ o ~ ~ r e c / i o ~ ~ . s  ~IICC:.S.~.~II?/CJ.'.V (les I '&.~II~/U/.T ~ ~ ~ c I I L I . ~ .  

diulec/iqtrcn7er1/ pro~lzri/e.v perr cc.s rc;.vzul/u~s I ' r i~~- ipe  ~ G I I C ; ~ ~ I I C W  iftrrc~hlc~~~~c,n/ ~t~onii; 

c/'i~~~provi.vrrfio~fi rc:gli;e.v, 1 '/lahi/u.v protlzli/ &.Y p r u i i ~ ~ ~ e s  c/ui. du11.v lu I I I ~ S I I I ~  o i ~  i1.s I C I Z L I ~ I ~ I  Ù 

~.oprodz~irë 1e.v ~C~,~ZIIUI~I/C:S ir?~l~lu~ien/e~ CIUX ~'onLji/iol~.v objc!~'/i~'c.c. de lu prod~i~*/ io i~  LJL~  1c?t11' 

pri17cipc ~ C ; I I C ~ ~ ( I I C ~ ~ I ;  (1171i.v c'17 .~'ujz~.slun/ UZLY e.~igcrtce.s i/t.vcr'iic~s cru lii/'e Jc> po/e~l/iu/iik.s 

ohjectii~cs ~ J u I z . ~  lu .vi/z~(r/ion ~ I I - ~ C I ~ I I I C I Z ~  uff~j'on/L;c, ne .se 1ui.vscrti cfirèc/~171e11/ ~1~;duirè 121 cles 

coilc1iiion.c. ohjociii-es. ponc/z~~.IIenrc~ii & ~ I I Z ~ C S  co~tt~izc S O I I I I ~ ~ C  L/C> .v/i~tztlli, q14i petlitcn/ puruîir.c 

1e.s u ~ ~ o i r  L / I I - ~ L , / C ~ I I I C I I /  c ~ c ~ ~ ~ / e ~ ~ c l z ~ c , s ,  17; dc).s co~iefi/;o~i.~ qzli on/ 171.odzrii le pritzcipi> ~/t~rub/e L J ~ ,  

/c.~.tr prod11~:/io11 : on niJ /7cz1/ ~ionc 1+i~11efre rui.von (je ces p~~l/iqtlo.v ~ L I ' Ù  co~~cli/ion L / ~ J  ~lte//re cl1 

ru/7po1,i lu asiruc/~rro o~jc:c/ii~c~ d<fi~?i.v.vu~i/ Ic>.s co~i~Ii/io~i.s .voc*i~~lc~.v ' 1 ~  p~~ociz~ci io~~ L/C 1'/1e1hi/zr~v 

cjzli 1e.v u c~11ge11dr~:e.c. CII'CC /(>.Y con~/i/io~?.v L / ~ J  ICI ~?li.se en oc)ui-rc~ rie ccp/ /~c~hiiu.v, c 'e.v/-ci-tJirc~ UIVC 

lu coti;onc/ure yu;, .vullf' / r ~ ~ ~ ~ , ~ / i ) r ~ ? z ~ ~ / i o l z  ~~~/r/iculo, rc~pr6.vc1zic) Z I I I  C;/[I/ l ~ u r / i ~ ~ t ~ l i c ~ r  (1~:  ccB//c> 

.~/rzr~v/z~~.e". 

71s Cf. P. Bourdieu. 1971 . p17S-179 



Autrement dit, I'l~crhr~trs tout en reconnaissant la prépance des conditions sociales révèle le 

système qui rend possible une inanière particulière d'être ou de faire. Elle révèle l'architecture 

du système des conditions sociales et les ressources qui rendent possible une manière 

particulière d'être ou de faire. Ce caractère social aménage des parcelles d'autonoinie pour 

l'acteur social tout en relativisant le poids de l'appartenance. Elle permet de reconnaître que 

les compétences, les valeurs, les représentations et les rapports sociaux sont sans cesse 

sliiiientés, aménagées par des classes de situations objectives dans lesquelles elles sont inises 

a contribution. Elle aménage une inarge d'autonomie de décision et d'action aux individus et 

fait reconnaitre leur libre chois pratique. 

Elle tolère le libre chois pratique individuel tout en laissant entrevoir des modes d'atténuation 

de la surdétermination sociale, des inodes de transaction (de dialogue) entre systèine social et 

activité entrepreneuriale. Tout en reconnaissant la prégnance des déterminations sociales, elle 

révèle le système des conditions sociales qui rendent possible une inanière particulière d'être 

ou je faire. Ce caractère aménage des parcelles d'autonomie tout en modulant la contrainte 

des cadres de socialité. Elle nous conduit a appréhender certaines conduites entrepreneuriales 

coinme résultant de procédés d'affinnation de soi, de ses stratégies personnelles. A travers la 

distanciation par rapport aux lien de dépendance personnelle et I'autonoiiiisation qu'il permet, 

1'lzuhrtu.v laisse envisager un comportement moderne. Cela veut dire aussi qu'on ne pourra pas 

a proprement parler de culture d'entreprise homogène. L'activité entrepreneuriale en mettant a 

coritribution des indiilidus, des éthiques, des organisations différents juxtapose dans son 

déroulement, pour ce qui est immédiaterneiit perceptible, des univers structur6s par des 

logiques singulières (la recherche de conformité par rapport aus normes gestionnaires et 

comptables, le prolongement et la réno\~ation d'une tradition familiale, la recherche de 

notoriété. le besoin d'accoinplisseinent professionnel). 

Ces différentes intelligibilités représentent alitant de s!;stènies de rapports impersonnels, de 

valeurs, de croyances, de iiorines et de modèles cognitifs, autrement dit des sous-cultures au 

sein de la cultiire entrepreneuriale globale. Elles correspondent i des modèles culturels plus 

ou iiioins diffusés auprés des indi\.idus qui entrent dans la dkfiriition d'un cadre produisant Lin 

1~uhifzr.c (on peut recoristituer des lignes de partage des difirentes démarches qu-on peut 

receiiser, mais la culture entrepreneuriale n'est pas pour autant unifonne). L'approche 



sociologique du phénoinène entrepreneurial que nous proposons consiste a procurer les 

inoyens de lire et de replacer des conduites dans leur systèine de référence szri gelterrs, c'est-a- 
' 0 dire les différents processus dans lesquels la société sénégalaise est engagée" et qui se 

répercutent aux échelles les plus basses de la vie sociale. 

Tout ce que nous venons de dire entre parfaitement dans l'illustration de la diinension 

dynamique de la culture, diinension qui a été souvent escarnotée. En effet, si la culture 

organise la vision du inonde, encadre et sanctionne l'action sociale, elle n'est pas pour autant 

une structure immuable. Elle ploie, s'enrichit du verdict issu de la confrontation de ses 

instances avec la prcu-w. Cette confrontation procure de nouveaux inoyens de prendre en 

compte des conditions nouvelles, apporte une nouvelle vision du inonde qui va etre 

confrontée à l'expérience. L'/zcrhr/tl.~ qui place la culture dans un t l u s  de transforination 

pennanente renforce son intérêt heuristique en corrigeant son statut épistéinologique dans la 

plupart des études qui ont ~itilisé la culture comme éclairage expl icatif. 

Nous avons parlé de culture, de sens et d'interprétation. La déniarche entrepreneuriale donne 

lieu a un ensemble de situations et de significations qui ne sont pas données au regard 

immédiat. Le tra\.ail anthropologique est alors propice à la révélation de ses ressorts. Or, dans 

les sciences sociales contemporaine, qui dit processus de r6velation de sens se réfère à la 

théorie des représentations sociales. I I  apparaît que les représentations élaborées dans les 

situations d'interaction jouent un rôle plus important que les carac.téristiques objectives dans 

les conduites individuelles ou collectives. L'évaluation subjective des situations, des qualités 

de l'interlocuteur emporte une conséquence autrenient plus significative sur le dérouleinent de 

l'action que certaines qualités des individus agissant. La représentation sociale établit en effet 

une jonction ("bri~/ge") entre les différents systkines (cognitif, idéologique, matériel, socio- 

éconoinique) constituant la culture. Elle est une synthttse pratique de la culture définie par . l .  

 adr ri ère"" coinme l'enseinble formé par les systèmes actifs d'espression et de production 

d'une collecti\.ité. En conséquence, nous retenons la proposition sui\,ante coinine ligne 

inéthodologique : les représentations des agents organisent leurs pratiques concrètes. En effet, 

pour que des individus acceptent ou décident de inodifier leur conteste en s'investissant 

Tl!J Parmi ces processus, on peut retenir : la modernisation du lien social et politiqiie, I'e\racerbation des 
coritradictioiis de differeiites sortes : les inégalités socio-ccoiion~iq~ies. mais aussi le decalage existarit entre les 
modeles ciilturels véliiculés par la telévisioii. 



entrepreneur, il faut au préalable une insatisfaction dans leur situation initiale et une 

estimation subjecti\.e de leurs chances de réussite. Cette perspecti\ze théorique nous oriente 

d'ors et déjà à pri~ilégier une déinarche inéthodologique de h p e  qualitatif. à investir les 

discours et pratiques pour en reconstituer les signitïcations. 

111-3. DE.af.4 RCljlE PR24 TIQLrE DE RECHERCHE : ORG,4NISL4 TION ET 
REP.4 R TITIO,\' DA4 :YS LE TEMPS 

Dans la perspectil e d'établir les conditions d'existence et d'évolution de la petite entreprise de 

production et de présenter quelques facteurs ayant une incidence siçnificati\,e sur la 

manifestation et l'exploitation de l'esprit d'entreprise, nous avons cherché à bâtir notre 

démonstration sur un inatériau inédit. En conséquence, nous a\.ons inis en place un s>.stèine 

d'inforination qui prendrait en compte les dimensions de l'activité que nous coinptons 

aborder. Dans un premier temps il nous a paru intéressant de connaitre ce à quoi correspond 

I'entreprise, ce qui s'y déroule et avec quels succès ou insuccès. Dans un second teinps, il 

s'agit de répondre aux questions relatives à la pratique individuelle de l'entreprise qui se 

declinent ainsi : qui est l'entrepreneur ? Que fait-il exactement dans le cadre de son acti\,ité ? 

Quelles ressources mobilise-t-il à cet effet ? Vers quelles finalitSs orientent-ils son activité ? 

Cela revient à retenir ses caractéristiques socio-dérnog~aphiquq sa trajectoire qui renseigne 

sur les sources d'influence, mais aussi ses inodes concrets d'action. A la docuinentation 

bibliographique qui a servi au positionnement théorique de notre ob-jet. nous a\ ons ajouté un 

s-.stèrne d'inforination articulé autour de deus techniques coinpléinentaires : le questionnaire 

et l'entretien. 

111-4. L4 11f1SE En' OEL'I,?ZE DLT DISPOSITIF DE RECIIÉRCHE 

Nous a\.ons effectue trois séjours au Sénégal d'une durPe rno>fenne d'un mois à chaque fois 

pour boucler notre tra~ail de terrain. Lz premier séjour a été .l'occasion daune fainiliarisation 

a\,ec les acteurs qui ga\.itent dans cette sphère ainsi que d'une découverte des diffkrentes 

structures et organisations patronales une inaniire d'anticiper les "hirl-ri2r.c.s 
-, 

c/ / i~~o/v~i~, l lc~.~~' - '"  que nous redoutions et qui n'ont pas manqui d'npparaitre par la suite. 

?IO 
.* Cf. J .  LaSrière, 1977. .*- l La no!ioii de "htrr.rii.rcs c~!l!/~ologjcirit.s" appunient au corpus des interôcticn:listes. Elle dés i~i ie  !es relatio!?~ de 
coiirii\.ence que les iiiembres d'un groupe suf?ïsaninierit stable (dans un rcr\-ice adniinistratic dans un couple. 
dans iine bande de jeunes) adopterit en face d'indilidus qiii foiit iritrcisioii d a i s  leiir milieu afin de dissiiiiuler la 
nature ewcte de Icurs interactions. Pour !. pallier. i l  est d'usage de ne pas si. suffire du teriioigiiage des 



Nous ayons procédé à des entretiens avec des interlocuteurs engagés à des titres divers dans le 

milieu de l'entreprise : des entrepreneurs, des personnes intenrenant à des titres dikers (des 

candidats à la création d'entrepnse qui n'ont pu concrétisé leur projet, des agents 

d'encadreinent de différentes sociétés de promotion de l'entreprise, des représentants du 

inonde des dirigeants d'entrepnse, niais aussi des einployés - comptables d'entreprise -, 

fondés de pouvoir). Leurs différentes positions ont produit des images et des interprétations 

contrastées des réalités de l'activité. Ces rencontres, qui devaient par la suite être mises à 

profit dans l'élaboration d'un questionnaire et d'une grille d'entretien ont été reconsidérées. 

Nous avons été particulièrement gêné par la forte intériorisation, surtout chez les 

administratifs et les banquiers, des gnoses coniposant la pensée ordinaire sur l'entreprise. 

La question qui s'est posée à la suite de ce travail exploratoire a été de reciieillir des 

informations suffisainment pertinentes, pouvant à la fois rendre compte des situations 

objectives, des attit~ides et conduites, inais aussi des représentations et des moti\vations des 

entrepreneurs. Les manuels de sociologie proposent une batterie de techniques destinées à 

recueillir deus grands types d'informations. Lorsque l'étude est d'orientation quantitative le 

questionnaire et les échelles d'attitudes sont préconisés ; tandis que ce sont l'entretien, les 

cartes associati\res, les planches inductives qui sont privilégiés dans une étude qualitati1.e. La 

difficulté survient lorsque l'on \-eut concilier dans une étude des dimensions qualitatives et 

quantitatives ; en privilégiant l'une ou l'autre des techniques, on oblitère fatalenient la fluidité 

de la réalité. Sur la base des données de notre recherche docuinentaire et de notre enquête 

exploratoire. nous avons comr~iencé par bâtir un questionnaire destiné aux entrepreneurs. II 

contient 79 questions qui recou\.rent 74 \,ariables regroupées en quatre rubriques 

principales"2. Nous en a\.oi.is en\-o)+s ou " ~ ~ ~ I . v . ~ c ~ . s "  137 eseinplaires auprès de cliefs 

d'ktablissements di\.ers. Nous en rions rec.ueilli soixante treize (713) qui, a>.ant kt6 

corrécteinent co~iiplétes. ont été exploitis xi inoyen du logiciel ~phirts'. 

supérieurs, niais aussi de ne pas interroger les indi\.idus en préseiiie de la persotirie ayant utie autorité ou utie 
influence sur eus. 
- 7 .  _>-- 

Le q~iestiorinaire coiiipone esacternent 69 de t!.pe Frnnees a rt;ponse unique. 1 de type Feriiiées à réponses niultiples, 
4 de t)pe Fermées à répnrises sur iirie ecl~elle. 2 de t'pe Ou\-estes te\tes. I I  est reproduit en iritegralite en 
:irine\tes 



Confonnément à l'inflexion que nous voulions donner à notre analyse, nous soinines allé à la 

quête d'informations qualitatives. à des témoigiages biographiques. En effet, nous ne 

voulions pas nous laisser entraîner dans les catégorisations rigides de certains de nos premiers 

informateurs et la double logique "administrati~e'~?" et n0nnatk-e sous-jacente à leurs propos. 

Non seulement la rialité entrepreneuriale ne se liinite pas a ]*activité des établissements 

formels (généraleinent les seuls en mesure de fournir le type de données quantitatives et/ou 

ordinales), mais il est d'un intérêt aussi grand de considérer les processus de faible envergure 

qui accueillent les entrepreneurs dans leurs premières espériences que de s'appesantir sur des 

cestionnaires de grands groupes bien que l'une et l'autre de ces catégories concourent à la 
u 

dynamique entrepreneuriale au même chef Ensuite notre objet n'était pas tant la vie de 

l'entreprise encore moins son analyse financière, que le cheminement de celui qui l'a fondée 

et!ou qui l'anime. Ce qui coinmande de réunir les données de \.ie qui permettent de figurer 

l'espace de son cheminement, c'est-à-dire des données essentielleinent qualitatives. Par 

conséquent, nous avons opté de coinbiner les types de techniques, en prolongeant lorsque cela 

a été possible, l'administration du questionnaire par un entretien dont le caractère formel 

variait beaucoup en fonction des dispositions et de la disponibilité de notre interlocuteur. 

Nous rappelons briè\.einent quelques propriétés de I'entretien qui ont justifié le chois de 

l'entretien parmi les autres techniques qualitatikes existantes. Tout d'abord, il s'inscrit dans 

une herméneutique concernée autant par la définition de soi proposée par le sujet que par 

l'actualisation de son expérience, Outre de livrer le point de vue particulier construit à partir 

d'une position elle aussi non moins particulière, il présente la particularité heuristique 

d'élucider les processus sociaus qui rendent intelligiblese les relations statistiques. La 

production discursive est un acte social à travers lequel le locuteur reconstruit les cadres de 

rappoits sociaux, symboliques et imaginaires où i l  é\.olue. distribue les places des autres 

protagonistes sociaux qui lu i  donnent la rkplique. Traversée par les é\.éneinents qui nthment 

13 \ie familiale et sociétale. elle ports les traces des structiirations préalables ou a-1-enir, 

l'empreinte des déterininations de classes de coiiditions particulières La inétllode des 

skq~iences biogaphiques s'est ensuite irnliosée par le fait qu'elle nous fournit la possibilité 

d'accéder a la diversitk des cl~emine~nerits indiciduels qui dibouclient sur la création 

- 

72.1 L'entreprise a eté apprélieiidke dans une lusique d'iiitervriition. Cr  qui fait que les clierclieurs ont privilégié la 
~x'oductioii de graiideurs comptables au ditrimerit de l'étude des processus qu'elle accueille. 



d'entreprise et qui se laissent pas réduire aux intelligibilités construites aux seules fins 

interventionnistes. 

Si la notion d'enquète n'est plus guère assiinilée a l'enquête policière ou administrative, i l  

demeure que le type de rapport iinpersonnel et anonyme qu'il instaure est toujours en butte 

avec les modèles culturels de dialogue en vigueur au Sénégal. Essavant d'intégrer cette 

spécificité du contexte culturel d'enquête, nous avons opté de les administrer en tête-à-tête, 

toutes les fois où cela a été possible, généralement sur le mode conversationnel. Ensuite 

l'entretien libre, de par sa similitude avec les fonnes locales de prise et d'échanges de paroles 

nous a semblé la technique la plus maniable (coinparativeinent aux planches inductives ou 

aux cartes associatives) du point de vue des inodalités de son administration. 

La population d'étude composée de cliefs d'entreprises de production dans l'agglomération 

dakaroise a été constitué à partir d'un certain noinbre de critères. Tout d'abord. étant donné le 

caractère problématique des recensements des unités de production et la discontinuité des 

champs d'obsewation sur lesquels sont construites les statistiques, nous n 'a~ons pas pli 

disposer d'une population-mère qui justifierait la mise en aeuvre des différentes techniques 

d'échanti~lonnage~'~. D'ailleurs une telle possibilité ne nous était pas de grande utilité étant 

donné que l'optique principale de l'étude est d'apporter un éclairage sur les processus 

entrepreneuriaus en tant que conduites matérialisant des stratégies individuelles ou 

collecti\es, coitune manifestations de représentations, de valeurs sociales et coinme résultat 

des interactions entre différentes éthiques et tjrpes de sociabilité. Or. les statistiques 

n'informent pas sur ces dimensions. ,.. 

Le "chois raisonn2" et la .cCrcml,l,r!i,''' ont donc été les logiques selon lesquelles nous aions 

construit notre population. Et tant que faire se pouirait. nous ai.oris essaye d'élargir le plus 

1 4  II faut savoir que les insuffisarices de l'appareil de statistique national - q ~ i i  ne procede presque plus à des 
études périodiques à la fois longitudinales et trans\fersales - sorit à l'origine d'une situation : les données sont 
construites en fonction des préoccupations économiques du iiloiTient. Au Sénégal en particulier, le délabrement 
de  la Direction des Statistiques est a peine compensé par les travaux forcément à faible enversure de certains 
instituts de formation et surtout par les agences de développenient. hlais dans ce dernier cas encore. les 
préoccupations dainter\.ention coinmandent la nature des données reclierchées. 
3'5 La notion d e  .~i~rc~ttl~pit j* a été élaborée par R.  K 3.lerton (1465. p. 47) en réference a un conte dont le héros 
I'aisait la décou\.erte d'objets qu'il ne reclierchnit pas Par extension. "10 . \ L > I . C / I ~ / / / ~ I ! \ .  .VC ~ L J / ) / > o / . I O  L I / /  , J t t i t  L~.\.wz 
c ~ ) / 1 1 . 1 / 1 1 1  d 'oh. \c~ .~*~~r  l i t /  ~ O I I I I L ; ~ ,  / I I ~ I I I C , / I L / I I ~ ~ ,  ( I ~ ~ * ~ I I / / I / L ,  c , /  C L ~ / J / I L ~ / ~ '  ( [ I I I  ; / ( J / J J I ' ?  I ' O L ~ ~ ~ ~ I . \ / O / I  L/CJ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ l o ~ ~ / ~ ~ ~ r  I / I / P  I I O I / ~ ~ C ~ / I C  



possible notre population à tous les types et niveaux dSacti\ité. Nous avons essayé de 

considérer sans discrimination autant les patrons de P.M.E./P.M.I. régulikrement installées, 

offrant tous les apprêts d'une structure moderne, que les petits artisans dirigeant de petits 

ateliers dans les quartiers ou dans des parcs d'acti~~ités sauvages comme à Grand-Yoff ou à 

Colobane. 11 a paru important de se donner les moyens de saisir toutes les occasions de 

discussion, de rencontre pour recueillir des informations aussi éparses qu'elles pouvaient I'stre 

(sur la santé des entreprises. sur l'état des affaires, sur le voisinage, le remaniement 

ministériel. tel ou tel scandale qui alimentait la chronique, la défaite de l'équipe nationale de 

football...). Notre objectif était d'établir des relations de familiarité suffisante pour pouvoir 

aborder les questions sensibles sans courir le risque d'être abusé. 

Deux techniques ont été le plus souvent utilisées : la présentation directe et la visite 

programmée suite à une recoinmandation ou suite à un premier contact téléphonique. Dans le 

premier cas de figure, nous nous présentions directement dans les ateliers (cette technique a 

étt! utilisée surtout pour les visites aux structures artisanales). Le type d'organisation 

informelle dominant facilitait beaucoup ce genre de rencontre. Lorsque le chef d'atelier le 

voulait bien, on organisait une entrevue au moment mêine, dans les conditions qui lui 

paraissaient les plus appropriées. Devant la difficulté de parler devant des employés, étant 

donné un emploi du temps qui ne lui permettait pas de nous consacrer immédiatement la 

demi-heure nécessaire pour remplir le questionnaire. ou l'heure et delni pour l'entretien, nous 

remettions l'entrevue a un autre jour. Bien sûr il est arrivé plusieurs fois que nous nous 

présentons à un rendez-vous et que notre interlocuteur ne soit pas présent pour diverses 

raisons. Au bout de deus déconvenues, nous avons coinpris~que la prise d'un rendez-ious 

était une façon plus ou moins habile de nous éconduire. 

Mais nous avons maintenu le principe de la présentation directe, d'autant que I'illettrisine d'un 

rrrand nombre d'entre eus obligeait à une passation administrée du questionnaire. Dans ce cas - 
de figure, nous avons réalis2 des entretisns sur un mode peu acadéinique. En effet. au cours de 

l'administration du questionnaire, lorsqu'un échange s'ébauchait sur des sujets annexes, 

lorsque notre interlocuteur jugeait nécessaire d'approfondir telle ou telle idée, oii de justifier 

l'interprétation première qu'il avait faite d'une question. nous aions collecté une inasse 

~ht;oric* o t r  LI'CIC/I~II.L> I I I I C *  /lic'ol.it, t ~ i . ~ ~ < r ~ i / c " ' .  Elle fait pressioii sur le ctierclieur pour le laricer sur uiie piste 



d'informations relatives au \.écu, aux représentations de notre interlocuteur. Autrement, c'est à 

la fin du questionnaire que nous lancions la consigne : "cri-PZ-i.ozrs yzrelyzrc. L ' / I O . F ~  d '~ll4fl '~ U 

ujotr/er ? Qzrè1lc.s .sol71 1e.r. cjtlc.viiolz.v yzri 17ou.v ~ilrili.v.vè~~/ i i~~por / i~~~/e .v  qzie noz~.v 17'ui!on.r 1w.v 

ubonlkc.~ CI .vzrr le.vqzrc./l~.s i ~ ) z r . s  uiiltc.~.iez rë\:c.lîir. ?". Ces entretiens non-structurés ont 

beaucoup contribué à atténuer le côté artificiel et rigide du type d'échange occasionné par 

l'enquête par questionnaire. De plus, nous soinines trouvé a\.ec un matériau qualitatif en plus 

de celui que devait nous procurer les questionnaires. Étant donné que ces interventions 

spontanées, qui présentent une cohérer~ce et des éclairages significatifs par rapport à notre 

démarche, ont été souvent enregistrées. nous les avons retenues pour construire notre corpus. 

au même titre que les entretiens orgaiiisés selon un dérouleinent plus con~entionnel. 

Étant donné la difficulté à rencontrer iininédiateinent le patron dans les structures à 

organisation plus fonnelle (les structures seini-industrielles notamment), nous procédions à 

partir des nuinéros de téléphone (par la suite des numéros de fax), repérés dans les pages 

professionnelles de l'annuaire. Nous nous présentions et déclinions l'objet de notre déinarche 

à notre correspondant. Lorsque c'était le patron en personne qui répondait (ce qui renseigne 

dé-jà sur le niveau d'organisation de l'entreprise en question), nous avions plus de chances 

d'arriver a nos fins que lorsqu'on avait affaire à une secrétaire. Sou\.ent la demande de 

rendez-\ous n'était pas réelleinent enregistrée. 

Pour surinonter ces blocages, nous avons mis en place des subterfuges pour rencontrer les 

interlocuteurs qui nous intéressaient. Nous avons in\-esti dans l'économie du signe, c'est-à- 

dire dans tout ce qui concourt, au Sénégal. à obtenir la considération d'un inconnu. sitrtoilt 

d'une catégorie de personnages en charge d'urie certaine autorité ou d'un pouvoir 

discrétionnaire (\@les surveillant I'accès d'une ridininistralion. personnel subalterne des 

administrations. inais aussi policiers et gsridarines) : mise \.eçtin~entairt: iinpsccable. arri\.rr 

en voiturel parler français. Ensuite. nous avons préf2ré le fax ail téliphone lorsque cela a étti. 

possible (le fax prisentant I'a\.aiitage d-atterrir dans les senices de direction, et de permettre 

de présenter l'étendue de notre diiiiarclier qiie soli\-eiit la secrètairs ne se donne pas la peine 



d'écouter). Enfin, nous n'avons pas hésité à nous présenter coinme "cltc.i.c/zëltr. ù l ' (  Jrzive~sitk 

dc. I.il/e, en Fru,a.e1', pour ponctuer le sérieux et la solennité de notre entreprise3'6. 

Dans la plupart des cas, nous alons été contraint de déposer les cluestionnaires pour les 

récupérer dans un second temps. Mais n'ayant aucun moyen de savoir si c'est le patron qui 

avait véritablement complété le fonnulaire, nous n'allons pas tenu compte des réponses tant 

que nous ne l'avions pas rencontré. C'est lorsqu'il nous reinettait le questionnaire rempli en 

mains propres que nous a\.ons deinandé un rendez-vous pour un entretien plus formalisé. 

Notons au passage que certains dirigeants d'entreprise ont inanifesté spontanément leur intérêt 

en deinandant à nous rencontrer. Dans cette mesure, nous avons pu obtenir de longs 

témoignages aussi bien sur le parcours persotinel, la situation de l'entreprise, que la situation 

économique globale du pays. 

Dans tous les cas, lorsque nous sommes amvé à obtenir la collaboration active de nos 

interlocuteurs, les situations d'entretien ont été d'une gande 17ariété. A l'attitude solennelle, 

parfois la gravité figée des cadres dé1Cgués et les recherches de confonnitb à I'iinaçe du 

dirigeant d'entreprise moderne des profils "intellectuels et gestionnaires", s'opposaient la 

bonhomie, le sens de l'humour et de la répartie des artisans. Les entrevues avec les petits 

patrons d'ateliers ont eu pour cadre des locaux, des espaces dénués de toute fantaisie. Le 

bureau s'apparente dans la majeure partie des cas à un cagibi, qui est peu fréquenté étant 

donné la chaleur et 1-humidité. Les patrons ont en général un repli fonctionnel à I'oinbre d'un 

arbre. à l'oinbre du store de  delzanture de l'atelier. Certains entretiens se sont déroulés 

directement dans la rue al-ec les in& itables interférences (bruit de passage des autoinobiles. 

niais aussi et surtout les habituelles salutations d'usage des passants .ou des clients ; leur 

curiosité quant aus raisons de notre présence faisait perceloir une sorte de jubilation de nos 

 interlocuteur^)"^. 

A d'autres moments le témoignage organisé en face-à-face a digénSré en entretien de groupe. 

du fait de la inultiplication des intenentions de tierces personnes. I l  est arrilré à plusieurs 

reprises que des individus qui assistaient à 1-entretien au rang de spectateur, rkagisssnt 

321, 
011 doit avouer que c'est cette stratégie qui a été la plus payante. 

327 Cette attitude est à rapporter à ce que nous mentionnions plus liaut sur la cliarpe synibolique de la preserice 
d'un personnage comme le sociologue au\ cotés du patron 



spontanément à nos propos ou a ceux de notre interlocuteur. Nous passions pour quelques 

instants en arrière-plan et nous assistions alors à de ~éritables échanges, parfois à des 

einpoi yades  sur tel ou tel théine. Ces interférences spontanées ont bien sùr posé un problèine 

lorsqu'on a voulu les exploiter par la suite ; elles nous ont semblé incontournables et riches 

d'un témoignage sur l'expérience concrète, montrent l'insertion de l'entrepreneur dans un 

en\.ironneinent et sa véritable personnalité. Les entretiens dépassant allègreinent les deus 

heures, nous avons souvent dû abréger des rencontres soit parce qu'on s'apercevait que le 

discours devenait itératif, soit que les interférences devenaient trop nombreuses. 

Nous avons estimé que ces démarches (la non-intervention dans le cadre de dérouleinent et 

dans l'agencement thématique) étaient les plus adéquates a attknuer l'aspect d'artefact de 

l'entretien comme mode opératoire d'approche, de recueil des représentations des su-jets. 

Nous assurnons avoir inanqué de rigueur, d-orthodoxie par rapport aux règles, si bien sûr 

donner la libre parole a un interlocuteur et l'écouter sont des hérésies méthodologiques. Les 

inodalités informelles de prise de parole ont permis de relati~iser les techniques et attitudes de 

recherche théoriquement pré-construites, mais qui dans l'environnement précis dans lequel 

s'est effectue notre travail se révélaient finalement. inopérantes \.aire déplacées. 

Nous devons mentionner enfin que la majeure partie des entretiens s'est déroulée en i,i.ol(!f: 

Cela semble &ident pour les artisans et les petits chefs d'ateliers. Généraleinent illettrés, un 

entretien en français eût été pour eus iinpensable, irréalisable. D-ailleurs, la difficulté est aussi 

crande, inèrne chez des indi\,idus poulTant se prévaloir d'un certain ni\.eau d'instruction. de w 

poursui\.re tout un entretien en français. Le rappel des consiges habituelles (anonymat: droit 

au teste retranscrit, le chois de la langue de l'entretien) a provoqué la réaction sui\.ante : les 

dirigeants d'entreprises ont systématiquen~ent einbra1.é sur un discours en français"'. 

Toutefois. pour certains d'entre eus. ds\.ant les difficultés maiiikstes à espriiner fidèlement et 

une spontanéité leur pensée, nous a\:ons effectué nos relances en ii,ol(!f; une maniére 

diplomatique de les inviter à choisir un mode d'échange a\.ec lequel ils étaient plus à l'aise 

2 s  Le français est saris conteste une langue \.eliiculaire au Sénégal. cependant sa pratique obéit à des normes et 
s'inscrit dans des contextes bien particuliers. 
329 Certains c , ~ ~ o  durent c,enaiiienient en souffrir. Rappelons la lutte de positions et les situations de jaugeage 
qii'entrairie le face-à-face entre le sujet et le chercheur. Apres en a\.oir jeté pleiii la \.lie. il ne fallait surtout pas 
iiiontrer des lacunes dans la rnaitrise du français. Cela re\.iendrait a riiirier l'édifice que l'on a clierclie a hitir. a 
perdre la face. 



Dans presque tous les cas. la suite de l'entrevue se déroulait en ~*ol(?f'ou dans une langue qui 

s'en rapprocl~e beaucoup, selon les habitudes langagières en vigueur au Sénégal. Certaines 

phrases cominençaient en ~ ~ o l o f  pour se tenniner en français. leur élocution ressemblant à 

cette langue créole qu'on utilise couramment. Une anecdote à cet effet. un patron d'origine 

franFaise3" (qui dit, ce sont ses inots, "rriyo,r plzr~ de 20 urz.~ 'le S ~ , ~ ~ g u l " ) .  recourt à des figures 

stylistiques communes du parler des dakarois, pour appuyer ses propos. 

Si l'enquêteur exerce ainsi une violence symbolique indéniable - non content de constituer 

u; ,e intrusion plus ou inoins brusque dans la vie, les représentations et les croyances du sujet, 

de l'obliger à réfléchir ou à revenir sur des événements, des objets, auxquels il ne l'aurait pas 

fait spontanément -, il ne peut d'un autre côté se draper dans une "neutralité" théoriquement 

garante de son objectivité. Sous peine de manquer l'essentiel de l'information dont il est a la - 
recherche, le chercheur est d'une certaine manière soinmé de cultiver une certaine proximité 

avec son interlocuteur, d'abandonner certains attributs scieminent mis en valeur pour obtenir 

la collaboration de son interlocuteur. En effet, si la situation d'entretien suppose l'empathie du 

chercheur vis-à-vis de son interlocuteur. La conviction chez le sujet que son discours sera 

coinpris, que sa parole a de la valeur est seule en mesure d'encourager une production 

discursive signifiante. Cette mise en condition du locuteur passe par une égalisation, une 

solidarisation des conditions et des universq3'. II ne faut pas le perdre le vue que l'entretien, 

outre son caractère d'artefact, sa nature de "relufron .\oc~ale yzrl e+ver.ce ~1c.s cffcts" sur le 
:?? produit qu'il contribue à construire ---est a l'origine de malentendus, de distorsions de rôles, 

de frustrations et d'attentes qui organisent les idées du sujet (l'interprétation de la consigne et 

des objectifs de la recherche, les bénéfices attendus de la collaboration, éIé\,ation de barrières 

ethnologiques. i~iise en place de filtres. incitations a parler en profondeur de certaines 

categories de su-jets au détriment d'autres) et qui orientent le déroulement de la relation. 

Le chercheur est plus ou inoins en mesure d'en contrôler les effets. mais il n'est pas sûr pour 

ce qui nous concerne qu'on ait pu \ errouiller toutes ces issues. Par contre. nous axions cherché 

dans la mesure du possible à réduire les situations de r p r l  lîro quo en rectifiant notre position 

- - 

'''' II s'agit de riotre sujet d'enquète 20-B.h.1. 
.3Z I Cf les développements de P Boiirdieu (19SO. 1993) sur la dialectique de I'entretieil. 
-1 2 

Diinension dolit on ne peut totaleiiieiit faire al~stractioii iiialgi-é le clirnat cordial dans leqiiel i l  est 
fi-éqiieniinent arri1.e que l'entretien se dei-oule 



de supériorité symbolique que nous avons parfois culti\.ée de manière délibérée à l'égard des 

barrières factuelles (secrétaires, vigiles, agents subalternes) francliies. Ce qui n'a pas empêché 

certains patrons de se lancer dans des exercices de démonstration de puissance et de capital 

s>~mbolique. A certaines occasions par exemple, une fois que les motifs de notre \. isite étaient 

exposés, nous faisions tout de suite l'objet d'une surprenante sollicitude dont les raisons nous 

sont apparues plus claires par la suite. Nous a\ions alors droit au tour des ateliers, à un 

cérémonial de présentation aux différents cadres et employés. Nous nous sommes prèté sans 

trop le comprendre au départ à ce jeu. pour nous rendre coinpte par la suite que ces enjeux 

entraient pleinement dans l'exercice de l'activité de chef d'entreprise, en concurrence avec 

d'autres unités ("c/i.e,--i,otn L;/& clzez u ~ t  /el 9" "/cl a ci% ~ J O U S  d1r.e lu rll2nte chose),....), ou en 

tant que personnage publique. Notre présence dans certains cas a seni  a des fins de 

légitimation, de déinonstration d'une position sociale et écononiique. Par contre dans certains 

autres cas, bien qu'intéressés par notre présence (notre déinarche étant confondue, inalg~-é nos 

précisions, avec celle du journaliste), il nous a kté délégué un assistant du directeur pour nous 

faire l'historique et la situation de l'entreprise. 

Enfin, nous n'avons pas hésité à nous impliquer dans la relation que nous avons provoquke : 

en nous prêtant aux longues salutations d'usage et à satisfaire leur curiosité, en cultivant une 

attention parfois coinplice, allant certaines fois jusqu'à répondre aux invitations des 

entrepreneurs à leur domicile. 

Nous avons pu réunir grâce à cela un iinportant corpus d'entretiens, de notes descriptives. La 

question qui s'est posée par la suite a été de sakoir par quelle rnéthode exploiter un tel 

matériau ? Nous a\ons coinmencé à retranscrire les entretiens tels quels. en \.isant à ne rien 

laisser. Ensuite seulement nous avons entrepris la traduction du corpus obtenu. Là aussi; nous 

avons été confronté à quelques problé~nes inétliodologiquss. Dés le départ, ce travail de 

traduction a buté sur I'iinpossibilité de rendre compte de l'étendue des significations des 

énoncés. Au delà de la question dii style (le français d2brouillé de certaiiis qui colore les 

discours). et de la reproduction des éIÈinents para-verbaux (intonation, hésitations. lapsiis). 

c'était la difficulté de rendre coiiipts des sous-entendus di~eloppés  a\ec chaque énoncé, 

iiiê~iie panni celles les plus neutres, qui nous a posé problkine. Ainsi lorsqu'on dit que "/cl ir 

i.(<i~1g2", on petit 1-iiiterpréter dans un sens immédiat. mais ce qui est dit iiiiplicitement. c'est 



qu'il est allé à l'étranger et y a vécu une expérience upriuri enrichissante. Lorsqu'on dit "en 

/;i.urzcc?", on ne fait pas seulement référence au pays, inais à l'Europe et à une destination 

prestigieuse, l'ancienne inétropole, à une destination naturelle qui recouvre une valeur 

initiatique ou alors illustratrice de l'achèvement d'un statut, d'un volume d'affaires. On active 

un co~nplese de représentations et de prtijugés. 

4u  moment de retranscrire ces entretiens recueillis, nous avons essayé dans la mesure du 

possible de tenir compte de ces spécificités des productions discursivesn'. Mais comine le 

parti pris analytique s'est inscrit dans une optique autre que sociolinçuistique, notre souci 

principal a été de privilégier la cohérence d'ensemble du discours au détriment des éléments 

para ou méta-verbaux. Une fois cet esercice d'équilibriste achevé, nous avons sélectionné 

dans le corpus disponible les téinoigmages qui nous semblaient le plus représentatifs par 

rapport aux thématiques que nous avons voulu aborder pour construire notre théorie de 

l'entrepreneur ainsi que l'on peut en prendre connaissance dans les développements suivants. 

- 
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CHAPITRE TROISIER'IE : LE RIILIEU DE LA PETlTE ENTREPRISE DE 
PRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous procédons à une caractérisation du milieu socioprofessionnel 

représenté par la population des établissements enquêtés. Le milieu de la petite entreprise est 

appréhendé du point de vue de la nature des activités et des situations techniques des unités. 

Ces éléments permettent d'é\.oquer quelques questions relatives à la situation de I'einploi et 

aux formes de mise au tra\.ail, au changement technique. Cet exercice constitue la première 

étape vers la définition de ce que nous avons désigné coinrne le doinaine de la petite 

entreprise de production. En effet, lorsque nous avons abordé le "terrain", nous avons 

manifesté le parti de ne pas succomber au mirage théorique de la vision dualiste qui encombre 

les études recentes sur le phénomène entrepreneurial africain ; ce réductionnisine fixant 

I'infonnalité comine l'horizon indépassable de l'entrepreneuriat de petite et moyenne 

envergure334. 

Mais comine il a beaucoup été question de "\ride entrepreneurial" et "de déficit de 

compétences 111ana;ériales" mais aussi pour parer aux oL>jections éventuelles du lecteur, 

notainment sur le caractère artitlciel de ce segment entrepreneurial, nous avons fait précéder 

cette analyse de l'historique de l'entreprendre sénégalais. 11 s'agit de montrer que I'on n'a pas 

affaire a une réalité fondainentalement nou\~elle. Au contraire, entreprise et entrepreneurs 

nationaux ont correspondu de tous les temps à des situations économiques et sociales 

concrètes que les politiques coloniales et les options de I'Etat post-colonial ont tenté de défaire 

d'un coté et d'ignorer de l'autre. Ce qui est nouveau en réalité, c'est que les disciplines du 

développement soient revenues de leur myopie passée, un handicap qui a conditionné leurs 

silences et leurs impasses et qui a produit la conséquence fâcheuse de renvoyer les 

entrepreneurs locaux a une négation fortement intériorisée, pour reprendre une expression de 

3.74 L'utilisation de concepts généraux prète toujours et à juste titre, à polémique ; ce qui est l'assurance d'un débat 
scientifique se faisant d'où la coiinaissarice ressort enrichie. Toutefois daiis le cas des questions de 
développenient. la multiplicité des concepts fourre-tout et les effets de mode font obstacle à une démarche 
proprement scientifique pour laisser place a des joutes oratoires, des passes d'armes le plus souvent stériles. En 
rupture avec ce trait commun des discours sur le développement. nous avons privilégie la .scrc.r~~iipi[)., c'est-à-dire 
d'admettre dans un premier tenips les imprécisions des du pliéiioiiiène qu'on veut décrire. Du riIonient 
que I'on sait reconriaitre les éléiiieiits coristitutifs du phérioinèiie à décrire. or1 peut opter de riiinorer les querelles 
sémantiques qui opèrent comiiie autant d'obstacles épisténiolo,'q 01 ues. 



L. Bazin et M. ~éliin'"". Quel est donc I'enchainement des inécanisines qui a débouche sur le 

désintérêt pour le chose entrePreneuriale"" ? 

1 - DE L'ECONOWIIE DE TRAITE A L.4 LIBERliLISATION RECENTE: LE 
PROCESSUS D'EVICTION DE L'ENTREPRENEUR SENEGALAAIS 

Le regard rétrospectif sur I'l-iistoire de l'entreprise au Sénégal que l'on propose prête une 

attention particulière à des problématiques plus \.astes qui concernent des phenointines tels 

que la formation de 1'Etat modrnie. la structuration des élites, les options économiques du 

pouvoir politique post-colonial. La n-iise en relief de son caractère patriinonialiste affirmé 

présente l'intérêt heuristique de relier un ensemble de pratiques et de situations, sou\.ent 

traitées de manière isolies et plus sénéraleinent à travers leur iinrnoralité intrinsèque. 

Entrisme politique, corruption, clientélisme. gabegies ne sont que des effets de surface du 

inode de genèse et de structuration du milieu des affaires sénégalais dans le conteste politique 

de I'iinniédiat après-indépendance et de l'ante-ajusteinent. 

Pour s'introduire dans "le monde des affaires" sénégalais, l'ouvrage de S. i min'" se ré\,kle 

incontournable. Par son entremise. on c,oininence par observer qu'au Sénégal, le 

coinmerce qui, de tout temps, a exercé un attrait auprès des candidats à l'entreprise et le cadre 

de manifestation de leur esprit d'entreprise. Son enquête dans les iuilieus d'affaires sénégalais 

fàit notaininent reinarquer qu'à la fin des années soixante, les activités du demi millier de 

proinoteurs économiques dfen\,ergure qu'on pouvait recenser,a\-aient essentiellement trait au 

coinmerce. Les figures marquantes de ce n-iicrocosine: eussent-ils di\.srsifié leurs actiiités par 

la suite, avaient entretenu et entretenaient encore d'étroits liens de dependance a\;ec la sphère 

de la distribution. Cette agglutination ne s'esplique pas uniquenîent par la longue tradition de 

co~nrnerce dans la région sahélienne. elle semble aussi et surtout s'enraciner dans une histoire 

écoiîoiîîique et sociale récente, maryu+e par l'insertion de l'ensemble régioi-ial dans 1s systime 

de l'échange colonial. 

p~ - - 

'35 Cf. L. Bazin et 51. Selini, 1996, p. 1 1 - 18. 
.131% 5011s avoris suffisaninient e\,oqué le statut et le riiode de traitenient qui 01it kte résen.5~ a I'entrepreridre dans 
I'eco~ioinie politique de la dépendance et de  la niodeniisatioii pour ne pas a\.oir a y re\.eiiir. Yous iii\itons le 
lecteur par coiiséquent a se reporter au cliapirre consacre aux pr-ulkgoiiienes. 
? ? -  

Cf S. .4iiiiri. 1969. 



L'histoire de l'entreprise coinmerciale africaine coininence en effet, a\.ec la présence coloniale 

française et l'établissement du système d'exploitation afférent. L'apparition des flux 

d'échanges continentaux basés sur I'esportatiori des cultures de rentes et I'iinportation de 

produits inanufacturés de la métropole impliqua d'autres inodes d'organisation du cominerce 

traditionnel local et transahélien. L'entreprise sénégalaise est donc issue de l'application du 

Pacte colonial qui assujettit I'a~griculture, démantela les circuits coinrnerciaux séculaires 

(commerce transsaharien, coilimerce sahélien) pour les insérer dans de nou\lelles forines, de 

nouveaux cadres et objets d'échanges : introduction de la monnaie, produits  manufacturé^^^'. 

Les grandes maisons françaises, en accaparant tous les écheloiis de la distribution, souinirent 

de fait I'éconoinie marchande traditionnelle des colonies. Elles assurèrent leur expansion, 

aidées par leur assise financicire que pennettait leur nature juridique et les interventions du 

législateur sou\.ent en leur faveur et par l'assistance de coininerçants mktropolitains de faible 

importance (les "nw~;lgë-n~i/") et des hommes d'affaires libanais. Au Sénégal, le coinmerce 

européen eut pour p6les d'expansion Dakar, Rufisque, Saint-Louis, Thiès et Kaolack. Ce qui 

n'a pas empêché néanmoins l'implantation de succursales, jusque dans les petites IocalitSs 

éloignées de l'intérieur du pays. De cette domination coinnierciale du négoce eurogen, les 

proinoteurs autochtones conclurent que. désormais I'esercice de la responsabilité économique 

locale allait incoinber durableinent aus établisseinents français. Et bon noinbre de 

coininerçants des réseaus préesistants et des hoinmes d'initiatives se mirent à leur disposition. 

devenant les iiiteniiédiaires entre les maisons de cominerce et les paysans ausquels ils 

rachetaient leur rkcolte et recendaient des produits d'importation. 

Dans son étude de la \.le de relations éconoiniques au ~énégal"", R. Bonriardel s'accorde avec 

S. Ainin sur le point de vue selon Ieqliel les sociétés sénégalaises de distribution se sont 

d'abord inscrites dans le sil1a;e du coinmerce colonial. Ce n'est qu'à l'indépendance qu'elles 

ont pu réellement émerger, profitant de la désat'fection et du repli des grandes maisons 

françaises et de l'absence momentanée de I'inter\~ention des pouvoirs publics post-coloniaux. 

La Société Sénégalaise de Coiilmerce et d'lnd~istrie (SO.SE.CI.) d'O. Diagne, la Compagnie 

328 Se reporter à la riche bibliographie historique sur I'écoiiomie coloiiiale obtenue gràce à C. Coquen- 
\'idrovitcli (1983. 1985). K. Bonriardel ( 1978). .A Hopkiiis ( 1995). 
'" Cf. R. Boiinardel. 1978. 
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Sénégalaise du Sud-Est d'A. Gaye (C.S.S.E.), la CHAIne de DIStribution (CHAIDIS) d'A. 

Dème et d'autres sociétés à actions comme le Consortium Africain, qui sont apparues en leur 

teinps cornine autant de réussites, ont relevé de cette logique d'éiiteinent des chasses gardées 

de l'entrepreneuriat métropolitain, de l'industrie en particulie?40. 

C'est doiic esclusi\.einent de l'extension de I'écoiioiiiie de traite, ainsi qu'on désigne les 

transactions saisonnières entre maisons de coinmerce, iiitennédiaires et masses paysannes, 

qu'éinergea le premier foyer du capitalisme sénégalais. L'accuinulation initiale a laquelle cette 

activité donna lieu a fait supposer pendant un moment la capacité de cette catégorie sociale à 

foriner un secteur dynamique de transition entre la sphère de production locale et la 

inétropole, tout coinine de participer à la constitutioii d'un systkine économique autonoine une 

fois l'indépendance politique acquise. Toutefois, le noiivel ordre politique instauré par 1'Etat 

post-colonial ne modifiera ni le positionnement des entrepreneurs dans le cadre de I'écoiioinie 

dont le caractère marchand est maintenu voire renforcé, ni l'ordonnanceinent des r6les des 

agents occupant ses différents segments. 

L'accession du Sénégal à l'indépendance (l960), et les arinées qui suikirent ne marqukrent pas 

une véritable rupture ai ec l'éconoinie de traite et I'ordonnanceinent des rapports internes. Au 

contraire, dis  son ai.ènement, le noukel Etat s'est efforcé de créer les bases du dé\~eloppeinerit 

économique selon la même logique et a\ec les inên~es instruments que le colonisateur. Les 

espérances fondées sur le renforcenient de la catégorie des promoteurs Sconoiiiiqiies 

sénégalais en secteur pri\é sont vite déçues. Dans le jeu à trois initial (maisons de riégoce 

européen, producteurs agricoles et intermédiaires sénégalais). 1'Etat sénégalais s'empare de la 

position dominants qui a été celle des coinpagnies cominerciales coloniales. Profitant de la 

désaffection des entrepreneurs européens pour le coininerce de traite et de leur repli sur des 

.%JO Jusque dans les années trente et en raison du caractère esclusif du Pacte, l'appareil industriel se réduit à 
quelques unités d'extraction et de conditioniienieiit de matieres brutes, entièrenient contrôlé par le capital 
européen. On peut d'abord considérer que ce sont la tradition de coiiinierce préexistante, l'absence d'exigences de 
co~iipétences particulières. I'iiiipossibilité d'acquérir des équipenients sophistiques et onéreux. l'incapacité de 
procéder à des irivestisseiiieiits initiaux proliibitifs qui ont justifié leur désertion de la transformation industrielle 
et leur ag~lutiiiatiori dans le conitnerce. FLlais .4. Dubressoii (1989) iii\.oque un autre iiiotif de la stagnation du 
capitalisine africain sous la coloiiisation : les psessioiis exercées sur le leçislateiir par les entrcpreiieurs curopét.iis 
dans les colonies et ceus de la métropole cherchant à se défendre de la concurrence des pronioteurs indigènes. 



créneaux plus fiables etiou plus iinmédiateinent rentables, le nouveau pou\,oir reprend leur 

position monopolistique dans le commerce d'exportation des cultures de rente et dans celui 

d'importation de biens maniifacturés. Les surplus qu'il en dégage sont d'emblée inscrits dans 

le projet de dé\,eloppement économique et social en tant que levier fondamental, autrement dit 

colnme son inode de financement privilégié. 

A cet effet, les observateurs de l'évolution éconoinique du sénésal7'" s'accordent pour 

souligier le renforcement du caractère niarchand de l'activité éconoinique. en inêine temps 

que celui du caractère structurant de l'activité agricole, de l'activité aracl~idière en particulier, 

pour le reste de l'économie. C'est la subsistance de l'économie de traite et la croissance de la 

production arachidière entre 1960 et 1967 qui ont entraîné le dtheloppement d'une série 

d'activités en aval (du conditionnement des matières a I'esportation en passant par le transport 

et la transformation industrielle). Elles ont surtout justifié l'expansion rapide d'un secteur 

public affecté à l'encadreinent des producteurs, a la collecte des récoltes, à leur 

coniinercialisation et de transformation de l'arachide. La rente se manifestant comme un enjeu 

vital pour le pouvoir politique sénégalais, celui-ci cherche à la controler en inettant en place 

un important appareil d'encadrement des 

La rGorgariisation de la traite à travers le dSveloppeinerit des c~opérati\~es agricoles eut pour 

effèt de réduire le rôle des intermédiaires et d'annoncer leur disparition proçressi\fe. Certains, 

parini les plus riches, réussirent à se redéployer dans des créneaux nou\eaux comine le 

commerce d'importation. D'autres, partiellement ou totalement ruinés, adoptèrent des 

stratégies de sauvegarde de leur patririioine en in\-estissant notainii~ent dans la fonction 

adininistrativo-politique ou en y elnroyaiit leurs héritiers. Les fils des grands comnierçants 

d'antan devinrent ainsi les piliers d'un pouvoir dont le rôle dans I'activitS écoiioinique \.ri être 

capital par la suite. 

A partir des noinbreuses libéralités accordées par le contrôle des ressources de l'estra\~ersion 

et la con-joncture fa\.orable (cours tile\sks des produits \endus sur le inarclié inondial, 

341 Cf. R. Bonnardel (1978), J .  C. Gauttron et B. Zuber i i ~  C. Coulon et D. La\.roff (1979), Ci. Duruflé (1990). 
342 Ce qui donna jour à l'Office de Comniercialisation i l~~r icole  (0.C.X.S) qui prendra par la suite des 
déiioniiiiatioris différentes. passarit de I 'Ofice National de Coopératiori et d'Assistatice au Développernent 
(0 .N .C.A.D)  à la Société Natioiial dtAppro\-isionnement du iiionde Rural ( S 0 . N . A . R ) - .  Cette instabilité de 
dénomination rendant d'une certaine iiianiére coiiipte des inodificatioris dans ses attributions. 



permissivité du marché de I'endetlement, les recettes constituées par l'aide publique au 

développeinent), I'Etat sénégalais complète sa qualité de I.L'II/  S C > C X ; L > ~ ~ '  en endossant les habits 

de principal entrepreneur du développeinent. Par le recours à la planification indicative:", 

conforinément à la doctrine du "socialisme africain" dont L. Senghor a été I'idéo1o:we patenté' 

I'Etat est au coeur d'un vaste projet d'inginierie sociale qui accorde la part belle à la 

construction indu~trielle~~', 

Cette option Sconoinique et politique est sous-tendue par un système d'équations simples : 

industrialisation = inodernisation = développement = indépendance. Ce taisant, i l  obéissait au 

préjugé qui a ré@ au lendemain des indépendances et qui a été partagé à la fois par les 

dirigeants, par les obsenrateurs et les experts occidentaux provenant d'horizons intellectuels et 

idéologiques variés. Selon ce préjugé, il apparaissait urgent de réaliser la mutation rapide du 

système économique en un système moderne, articulé au marché mondial autreiiient que par 

la spécialisation agricole. Mais étant donné que l'industrialisation suppose des investisseinents 

343 Ce modèle de croissance d'entraînement de l'économie par l'exploitation de la rente agricole ou "moli.1~ IIL;O- 

coloniul Je croi.s.sscrtrccP eut cours jusqu'à ce que des conjonctures cliniatiques et conimerciales défavorables 
imposèrent sa reconsidération. 
344 L'Etat gouverne au moyen de Plans Quadriennaux d'autant plus aisés à fbrniuler et à exécuter que le paysage 
industriel est domine par les entreprises publiques et parapubliques. 
345 L'industrialisation s'entend prosaïquement coinnie une forme de travail Iiuniaiii de prodiiction en masse et en 
série. Elle periiiet d'atteindre une capacité de transformation, grâce à uiie rationalisation des inodes d'intervention 
sur la matière, et g k e  à la recherche de l'utilisation optimale de la force de travail Elle offre en outre, les 
iiieilleurs opportuiiités de dégager des surplus de productivité et periiiet ainsi d'alinienter des processus 
d'accuniulation et de répartition. Pour cela, elle s'appuie siir un c ) d e  de changeiiierit coiitiiiu des techniques. des 
savoir-faire et des produits issus du procès de transformation. Les éconon~istes (raisonnant selon un détcmiiiisnie 
matérialiste que n'aurait pas récuser K. blarx) postulent que l'ensemble des forces d'expression indi\.iduelle 
cornnie l'entreprise, sociales voire politiques est la résultante des forces extérieures, de celles de I'éconoinie en 
particulier Ce déterniiiiisiiie exprimé en ternies de dynaiiiiqiie sociale, re\.ierit à considérer que l'industrialisation 
serait le "prirr~um mobile" de la Grande trarisforrnation intervenue dans les sociéiés occideritales au 18" siècle. A 
l'opposé, historiens et sociologues mettent en garde contre la confusion entre les deus phénoiiièiies. Selon eus, il 
faut mettre l'enclenchement du processus industriel et son épanouissement sur le compte de transformations 
conconiitaiites voire préalables, dans les structures institutionnelles des sociétés ainsi que dans la conscience 
des individus. En effet. sans ces transformations initiales. l'industrie n'aurait pas trouvé de nioteur symbolique, 
c'est-à-dire des valeurs de société, des structures d'accueil favorables (cf. B. Berger, 1993). C'est ce qu'on peul 
retenir des développeriieiits de M. \ireber (1963), de F. Braudel (1979) ou de K. Polanyi (1983). L'expérience 
nous enseigne par ailleurs que l'injonction massi~.e de capitaus dans des coiistellations sociales et culturelles ne 
conditionne d'aucune nianière le développement, l'indiistrialisation rapide. Dans toutes ces hypothèses, 
l'entrepreneur n'est pas exclu du processus d'apparition. du dé\.eloppenierit et des perforinaiices de 
I'iiidustrialisation. C'est lui qui, dans uiie conception scliuriipétrienne. a en cliarse le 'IJir~.lc~u. 'kt, i ic  o ~ r  CIL> t t ~ o ~ . ~ "  

selon les mots de G. Blardorie. I'inrio\.ation. Par contre, cette dimension de I'industrialisntioii a été coriiplCterrieiit 
oblitérée dans les stratégies africaines de construction industrielle. dans la politique industrielle sénégalaise cn 
particulier. En effet, c'est la relation réciproque qui fait procéder la nioderiiisation de I'itidustrialisation. qui obtint 
les faveurs du gouvernement sénégalais initiateur du projet de développenient industriel. Et au delà de son interèt 
éconoriiique iinriiédiat. I'iiidiistrialisatioii est donc iiiscriie dans la poiirsiiite d'o.iectifs d'ordre sociologiqiie. 
politique en raison notaiiiriient de sa coiifiisioii abec la rioiion de iiiotlerriisation, ei de son pouvoir détei-rniiiaiii 
qu'on lui prête dans ce iiiènie processiis 



massifs de capitaux, des technologies avancées et étant donné qu'il n'existe aucune entité de 

nature capitaliste en inesure de contribuer significativement à cette entreprise, l'option 

étatique seule pouvait être efficace. En cela, il ne faut pas perdre de vue que 1'Etat dispose34" 

d'une réelle capacité de inobilisation de capitaux notainment sous la forme de ponctions 

effectuées sur les recettes d'exportation ; ensuite son insertion dans le jeu des relations 

internationales lui assure des ressources coinpléineiîtaires sous fonnes de prêts et de dons ou 

sous la forme d'une assistance technique. A tout cela il faut ajouter une lîistoire industrielle 

riche et un appareil de production de bonne facture légué par le colonisateur. 

Jusqu'au début du second conflit mondial, la colonie du Sénégal ne connaît pas une grande 

intensité de l'activité manufacturière. Le conseil d'administration de la colonie sursoit à toute 

installation d'usine, sous la pression des industriels métropolitains. Dans les années 1920, 

lorsque les premières unités de transformation apparaissent, elles sont exclusivement le fait 

d'investisseurs étrangers3". Les unités d'initiative locale procèdent de la volonté de quelques 

individus ayant fait fortune dans le commerce. II ne s'agit tout au plus que d'unités de 

concassage, de décorticage. En conséquence, l'installation des premikres unités industrielles 

légères ne bouleverse pas fondamentalement les formes de travail et d'échanges. 

Pendant le second conflit mondial, le blocus naval de Dakar en 1939, puis le repli vers les 

colonies de ~ o r n ~ a ~ ~ i e s ~ ~ \ o n t r i b u e n t  au renforcement et à la diversification du tissu 

industriel. Mais c'est surtout après le conflit mondial que les termes de "I'uzr/ut~cltiC"' é\/oIuent 

dans un sens positif. Simultanément au maintien des éléments de dépendance notaminent par 

la poursuite de "l'effort de guerre" des Territoires d'outre-Mer pour accélirer la reconstruction 

de I'éconoiiiie nîétropolitaine, on reconnaît la nécessité de développer les capacités 

productives des colonies. Par ailleurs, une politique de grands travaux (ainénagement 

d'infrastructures de transports) et de valorisation des capitaux (instauration d'une parité fixe et 

d'une convertibilité illinîitée entre le franc et le franc Cfa) rend la confiance aux ini,estisseurs 

34b Recoiinaissant l'absence d'une accumulation primitive, un auteur comiiie S. .Amiri ( 1969. p. 185) conclue au 
caractère inéluctable de I'option socialiste. 
347 Ckst le cas des établissements Petersen qui s'installent au centre de Dakar. 
3-18 C'est le cas des établisseinerits Lesieur qui quittent la région durikerquoise eii 1941 pour s'ctablir à Dakar. 



de l'Outre-mer. Dans les colonies on enregistre une progession rapide de la \.aleur 

industrielle, du noinbre des unités en exercice et du salariat ind~striel'~". 

En 1960, c'est donc d'une infrastructure assez conséquente qu'hérite le gouvernement 

sénégalais'i0, laquelle une fois renforcée par quelques unités supplémentaires sera brandi 

comme le fer de lance de la modernisation économique"'. On attend de lui qu'il développe 

des valorise des ressources  stratégique^'^^, qu'il pallie l'absence d'entrepreneurs nationaux 

bref, qu'il recouvre l'exercice effectif de la responsabilité économique nationale et inaugure 

une nouvelle place dans le système industriel mondial. Installé sur les "hauteurs dominantes'' 

de l'économie, l'appareil public évolue dans des secteurs stratégiques (énergie, transformation 

cliimique), bénéficiant de situation de monopole d'intervention, d'exploitation et de 

production. 

De manière globale, on retient toutefois que ses effets d'induction attendus sur les tissus 

productifs environnants ont été relati~xment tenus. Les riches monographies urbaines d'A. 

~ubresson"~ illustrent, en partant du cas ivoirien où le dynamique mouvement 

d'industrialisation similaire à celui du Sénégal a fàit parler à un moinent de "iniracle", 

amènent a relativiser la portée opSrationnelle de l'analyse fonctionnaliste tertiaire. L'artisanat, 

par exemple, est confiné dans la production à destination des couches urbaines les plus 

déinunies, profitant peu des inno\rations techniques des coinpleses ou de leurs autres effets 

d'entraînement coinine la distribution de re\ enus. 

349 On peut remarquer toutefois, gràce à A.  Hauser (1954. p.74), que le clivage entre les univers profèssionnels 
européeii et africain reste net. 
"" Mais la fermeture progressive des marchés de I'liinterland de  IIA.O.F. le laisse pourtant apparaitre sur 
diniensionné. En effet, I'iristallation d'eiisenibles riiaiiufacturiers dalis les iiou\.eaus ktats de la sous-région 
condanine l'industrie sénégalaise a ne compter que sur le niarclié intérieur, 
351 Le niouvenient industriel vise par conséquent cieu\: finalités qui retiennent comnie de vkritables antiennes 
dans les Plans Quadriennau\; successifs : "cotrl t . ih~~t~r ir l i;c/r~ilih~.r lie /il h~r1tnic.c cs/Cr~icrn~c~ er (i I>rh.vorj)rion 
dirtrc tnc.ri~r-di-,crr~r(. iim~ij)li!,.c;r". Les entreprises publiques occupent de ilos jours encore une place de chois 
dans I'acti\-ité économique. Dans les classements aiinuels des magazines africains coiniue ..l.fricrr Itrfcrtiafiot~nl 
ou .leutte ,4friqiie Ecottottiiquc. ce soiit les eiitreprises publiques qui soiit ré~ulièreiiient lauréates des palnies de 
la productivité, de la rentabilité, de l'innovation. Pour ce qui concerne le Séiiegiil. ce soiit : SENELEC, 
SO.N.ATEL. SO.NA.C.0.S. 1 C.S. TA1B.A .... (toutes des sociétés publiques ou d'écononlie mixte) qui sont les 

orte-drapeau?; de l'industrie sénégalaise ... ''' La constniction industrielle en particulier est amorcée dans une logique de substitution ailx iniportations. mais 
aussi de substitution au système écoiionii(liie Iiéi-ité de l'ancien ordre coloiiial, de niaiiière à obtenir u n  mode 
d'insertion dans les échanges ii1ondiaus autienieiit que par la spécialisation agricole. 
'" Cf. A. Dubressoii. 1989 



Ensuite, l'inscription de la rente au coeur du processus l'a détaché des réalités internes du 

systkine productif local. Le mouvement industriel a été pour cela, plus tributaire des aléas du 

inarché mondial (qui conditionne le niveau des revenus) que des capacités et des 

performances intrinsèques du système productif. La déconnexion entre la sphère de 

production nominale de la rente et celle de sa \/alorisation, a conféré un degré de liberté élevé 

de son utilisation indipendamnient de la machine économique nationale. Les avantages 

ol7tenus ont permis l'option d'une iildustrialisation hautenient capitalistique, aux procédés non 

maîtrisés et sans préoccupation notamment des répercussions d'une telle acti\rité sur le 

phénomène entrepreneurial privé. L'industrialisation n'a donc été en aucun cas un processus 

endogène qui se serait appuyé sur un milieu d'opérateurs privés, en inêine temps qu'elle aurait 

satisfait à certaines exigences organisatio~inelles ininimales'". Par conséquent, elle s'est vite 

transformée en iine industrialisation t r~m~e- l 'oe i l~ '~ .  J .  de Bandt, s'appuyant sur le postulat 

économiciste, remarque que dans le inodèle industriel subsaharien, "/es pri~tcipcs ou /cl.s 

proc2tfur~~.s de dc;cisio~t, tic. di\:ision dlr /r.u\~uil cf d(l / loc~u/io~~ '/CS ~C.FSOWC'C.S ('nfre /c.v uc/e~r~-.v 

C /  uc i i~~ifC~) ,  tic coordinuliotz, d'inci/u/iort, de produclio~t de) rkglc.~, de .solzr/iorz LICS c o ~ ! f l i f ~ ,  

tl'ucctm~ultr/io~~ de scri.oir.s..." ont fait défaut, menaçant ces systkines "tf'incol12rc17t.c. 

d'inc~~jcicr~cc. .. . hrïf, cfe c~.~.~fi~11c/1o1117~1?1e12/.~ plir.~ olr ~ 1 0 i l t . s  gr~ilc~.v. cf /C cU.F c;~l?k~ltl  ~ ' Z I I ~ L .  

dC:gruc/uliol7 l~ot~i'urzi L I I I C J ~ ~ ~ U S ~ U ~  I ~ J  ~ l ~ . ~ / > t ~ r i i i ~ r t  L ~ I I  S ~ S I ~ I I Z C " .  

Enfin, l'accent mis sur l'industrialisation a inanifesté un intéret porté plus généralement sur la 

modernisation sociale que sur l'intemalisation d'une culture technique basé sur la maîtrise de 

processus inodernes et parfois coinpleses. Ses tïnalités ont été largement dévoyées du fait de 

la dérive patriinonialiste"" du pouvoir politique sénégalais partant, de son instruinentalisation 

a des fins d'ingénierie sociale et de Iégitiination politique. 

354 \:air a ce propos J .  De Bandt 1993,1995 
3 3  Ce qui fait dire a P. Hugon (1995).que la pratique écoiioniique publique a principalement consisté en un 
exercice de noircissement des coloniies des TES pour les besoins de la coniptabilité nationale. I I  est a relever que 
par rapport à l'analyse des causes de I'écliec de l'industrialisation dans les pays africains, il se déroule un débat 
passionnant du fait que les proplietes d'hier se révèlent les pires apostats. On peut se reporter utilenient à 
l'ouvrage collectif dirire par P. Béraud et J .  L Perrault (1991) où les inodèles de développeineiit indiistriel dans 
le Tiers-inonde sont passés en re\.ue et d'où oii peut obtenir. par la coiiiparaisori, quelques éléments objectifs 
d'explication du succes de certains pays et de l'échec de certains autres. 
356 Le patriinoriialismc peut firialeinent être défini cornnie la réalisation d'un iiiode pri\-c de captation d'une rentc 
au siniple nioyen de I'occuprttion d'une position dans les splières politique et administrative. C'est le réginie qui 
exprime le niode par lequel le politique assujettit I'éconoinique, révèle le brouillage des frontières entre 13 spliere 
[)ri\-ée et la splière publique. le systèine qui saiictioiliie le the\-auclieiiieiit des sphères politique, éconoiiiique et 
religieuse. Dans la inesure où la politique se iappoi-te à la possibilité d'acquh-ir ricliesse et prestige. de se tiuuvcr 
cn position de distribuer des bénéfices so~is forme d'cniplois. de contrats, de bourses ou de dons a ses parents ct à 



Mais, revenant à notre propos principal, le modèle de développement industriel a produit 

d'une certaine manière la disqualification, puis l'éviction définitive des entrepreneurs locaux 

en privilégiant les activités à forte intensité capitalistique. Ph. E3eraud3" observait l'endroit des 

pays arabes exportateurs de pétrole que, "le ccrrtrc12rr e-vc:lutrizt tie.v rkgirt~cis d'uj?propricrhi/i/~ 

de lu /è~*hr1oIogic., Ic ni\,c!ulr i;lcjvk c1c.v tlc+c~~.se.v tlfini~e,v/i.s.sc~~~c~il/, lu /)u1'/ prC;I~o1~cIkru111ë du 

cupilul f ï.v,\-c?, le poidv ~1c.v uc1ij.i i i ~ ~ l ~ ~ ~ / r ~ i e l ~  .slx:cifjq tles el dès coz2.c. ir'rL;c~q~c~ri~hle.v Ii2.s trxv 

ir?fia.r/i.uc/w.cs j~rinclj>uli/.v c f  .seconc/uires, I'in2guli/6 c:~*~*liquc e/ lu ~filihlc).~sc dc.v l~r'c!fi/.v, 

I'l~oriion de loilg terliic. tltr rètozrr dfitz\~e,s/isseriic.~~/ lo i~ l  coii.siiitri:l uuiurt~ de hurri2re.v ù 

lfen/r2c e/ Li IU 1i1ohilit2 qui or1/ ~Ii.v.v~rudk /CS ~'i1/r-cj1i~ei7etlr.v I~L'UII-1-  de skr.ssocie~- ù lu I I I ~ I T / ~ C  C!II 

pi'oLjllciio~~ tles con~plc?lrc.v p2irolicr:r s/ ~>&rr.ochinriy ~res". Toute chose étant égale par ailleurs, 

cette remarque vaut pour ce qui concerne le Sénégal. 

Le caractQe dominant de I'industrie dans l'intervention publique, a opéré une segmentation et 

une hiérarchisation des positions des acteurs (Etat et promoteurs nationaux) : à 1'Etat les 

fonctions les plus \.alorisées et qui sont relati\.es à I'industrie, tandis que le secteur privt2 local 

se voit confiné dans les branches et les pôles d'activités peu innovants et à faible coinplesité 

procédurale. Même les promoteurs nationaux pouvant se prévaloir d'une surface financière 

importante ont étS, d'une certaine manière, contraints de se consacrer totalement au secteur 

tertiaire ; c'est-à-dire le crkrieau d'iri\~estisseiiients où les opportunités sont stables, le cycle 

d'exploitation à court tenile. En plus d'etre confinés dans des situations éconoiniqueinent non- 

productives ou technologiquenient pauvres, leur in1 estissement ne peut s'ef'fectuer que dans 

les interstices aménagés par la puissance publique. Or, l'accès à ces niches coniinerciales est 

dCtenniné largement par le de& de proximité des cercles du pouvoir: le  am'^', 
l'administration qui en émane. le pouvoir religieus. Le patriinonialisine inscrit au cours du 

systèiiis politique sSnigrilais représente de ce point de kue un critère discriininant salis 

Q u i \  alent 

ses alliés politiques la compétition politique reii\.oie intrinsèquenieiit à une concurrence d'entrepreneurs pour 
l'a propriation des ressources et leur distribution. Cf J -F. hledard (1995). 
xi#' 

Cf. Ph. Beraud. 1994, p. 100 
35s 

Nous t'aisons rétërence au Parti Socialiste qui doniiiie la vie politique sénepalaise depuis I'iridependaiice. 



1-3. P.4 TRIMO,1%4 LIS.4fE ET EJ1'TR EPRE/1'ElrR POLITIQUE 

11 est un lieu commun dans l'analyse de la \ ie  politique africaine d'inscrire l'iminixtion de 

1'Etat dans la sphère Sconoinique sur le coiiipte de la recherche d'un contrôle effectif de la 

société civile'". Au lendemain de leur accession à l'indépendance, les pouvoirs-héritiers sont 

placés devant l'exigence de procéder rapidement à la construction d'une identité nationale au 

travers du décloisorinement de sociétés encore marquées du sceau de passé c'est-à-dire 

reposant sur des stratifications sociales rigides fondees sur les positions héritées oii la 

séparation ethnique. Le inaintieii des forces traditionnelles à caract6re ceiitrifuge exposait au 

risque iris-jeeu de contestation de la légitimité d'un pouvoir qui, dans ses preiniires heures, 

était sans véritable point d'ancrage. Au contraire, susciter des entités sociales nou\.elles 

peri~ietirait de suppléer les coinposantes de la société traditionnelle et d'asseoir son 

çouvernenient. Cela consistait principalenient 5 trouver le inoyen de soustraire les individus 

de l'emprise de l'appartenance traditionnelle qui entrait en collision avec l'idée nationale. 

C'est la citoyenneté urbaine s'est inanifestée coinme le pendant et la condition de cette 

iiiodernisation. Encore fallait-il disposer de ressources pour parachever son édification. II est 

apparu que l'instruction, inais aussi et surtout l'einploi moderne, l'emploi manufacturier en 

particulier pou~ait  jV contribuer puissainnient. L'extension du salariat public est par 

conséquent inscrire dans cette volonté de création d'une classe iiioyenne urbaine dans un 

cadre de relations sociales reno~i\~elti. C'est à tra\.ers ce "biais iirbain" seulement clue pou~ait 

prendre sens un inode de régulation sociale échappant à celui fondé sur l'appartenance 

(ethnique, à des ordres et castes 3 11int6rieur de ces iiiimes Sroupes ethniques). Cette politique 

de distribution et de protection s'est appu>Ge sur la fonction publique et un tissu relatikeinent 

dense d'entreprises publiques ou d'éconoiii ie iiii~te 

L'appareillage ticoiioiniqiie public \ a  se prêter a une autre finalité en \eiiaiit senir de base 

inatérielle d'ancrage du pouvoir et d'instruiiient de la i-tigulation politiclue Dés ses preiiiiers 

nîoinents, en effet, le gou\ernenierit est confroiité 3 la necessité de recouvrir la base la plus 

élargie possible de Iégitiinité, de s'allier les élites politiques traditionrielles. les Glites 



militaires, éconoiniques, intellectuelles et religieuses3"". En contrepartie, cette intercesseurs de 

I'Etat aux différentes composantes de la société civile ont binitïcié de privilèges, de passe- 

droits, de prkbendes à la hauteur des senices r-eridus. Ces récoinpenses sont d'autant plus 

nécessaires que ces corps intermédiaires ont eus aussi besoin d'une assise matérielle pour 

élargir la base sociale qui les supporte gràce à une redistribution effective et gràce à 

I'imestisseinent dans le syiiibole (la berline, année de courtisans, l'apparition dans les 

grandes manifestations). D'un autre point de vue, ces largesses faisaient disposer a 1'Etat d'un 

excellent moyen de contrôle de la reproduction et de la circulation des élites3". En vertu de ce 

pacte, l'apanage fut concédé aux inarabouts dans la filière aracliidière, tandis que les ccrcicjzrc.s 

du Parti Socialiste reçurent des inonopoles d'exploitation con~merciale (coinine I'iiilportation 

du riz) ou de prestation de services aux adininistrations (papeterie, mobilier de bureau). De 

sorte qu'au final, on peut convenir, avec A. ~bembé'"', que "duln irile t1.2.s /urge n7csza.e, 1 ~ ) s  

n?oclu/il~!s de par/icip'r/ion U Z I  cbon~nrërcc. ir~/c.r~l~~/ior~u/ 0 1 7 1  I I ! J I I ~ C I ~ C ' C ;  1 2 0 1 1  S C ' U / L ~ I I I ~ I I /  les 

rc.se17us lires des r~~u~t.suc/ions, l~luis U Z I S S I  0 1 1 1  co~tlrihz~~!, C ~ I I I - e  U Z I I I - C S ,  ù /u S I ~ Z I C I I I ~ C ~ ~ I O ~ ~  lies 

. - : ~ / L ' I ? I L ~ . V  / ~ ~ U Z L T  de ~ ( ~ O I I I I I ~ U ~ I O I ~ ,  Ù /u ~~o1l.~/itzl/io17 (/CS cocrli/io17~ ~ 1 1  L / C ' S ~ ~ ~ / L ' I I ~ I ~ . ~  ( ~ ~ l p o ~ i ~ , o i r " .  

Si l'on se situe inaintenant au niveau de la pratique entrepreneuriale, on s'aperçoit qu'il a 

contribu; a consacrer un type particulier d'entrepreneur : I'lio~~rnle d'ujfuir~.~. Celui-ci gravite 

entre les sphères religieiises, politiques et administrati\.és où il vit à l'ombre des licences, des 

~ub\~entions et des crédits publics, conforménient à son "poids politique". Non seulement il 

nté\,olue que dans les crineaus garantis par 1'Etat (par exemple le marché du transport des 

récoltes, le iiîarché de l'importation du riz) qui lui assurent uil profit a la fois iinportant et 

régulier, mais bien souvent, c'est sur la base de crédits publics qu'il initie son affaire. De cette 

situation i l  ressort ilne éconoiilie qu'on peut qualifier de 11wl:~l7ulli~111~c ou de sécurite : le 

' j,ron~o/c>ur t ~ ~ ~ / i o i ~ t ~ l "  privilkgie les cycles d'in\~estissements à rentabilité aussi rapide 

qu1éle\?ée dans des créneaux où son ii-ionopole est protégé et consacre une bonne partie du 

"" Cf C. Coulon (1979). A. hlarie (1988). J.-F. Bayart (1989). J.-F. hlédard (in J.-F. Bayart, 1992) et O. \'allée 
(1992) pour ce qui concerne I'eiisen~ble des pays africains, A,l Diouf et hl. C. Diop (1990) pour ce qui est 
spécitique au Sénégal. 
3fio J.-F. Bayart (1989) a montré que les pouvoirs modernes afiicaiiis se sont édifiés sur la base d'une assimilation 
réciproque des élites. Au lieu d'uiie révolution socisle, ils ont assis leur hegeinoiiie s'appuyant sur les groupes 
don~iiiatits établis et non leur rer.i\.ersement au profit de nou\-eaux. 
31.1 Grâce a cette mécanique de la dette politiqiic niais aussi à I'acciimulatioii de "dossiers" sur les pratiques de 
pré\-aricatioti. de corruptioii ou de fraiide des béiiificiaires du clieritélisiiie, 1'Etat étouffe toute \,elléité de 
contestaiioii ci de colitrC~le diiiiocrrttiilue de son pou\ oir. 
"" Cf. .A hlbenibé, 1992. 



patrimoine accumulé à entretenir sa clientfile et à auginenter sa surface sociale et politique. 

C'est parce qu'il fait preuve d'un entrisine débordant. qu'il oppose a l'inertie des bureaucraties 

des moyens pas toujours loyaux et qu'il est inu par une ambition démesurée d'enrichisseinent 

rapide et d'affirination notabiliaire que la qualité d'entrepreneur leur est communément 

contestée'". 

1-3.1. LE COhlPCIRTEklEI\'T DES IIEEVEFICIAIRES' DU P.1 TRIhlOM-1 I.I.SA1E FACE AU A l  OUI EhlEiVï' 
DES REFORAMES 

+ , ? ( ~ I I  Dans ce système kconoinique que l'on peut qualifier de "~up~r~ll~.snze ~ U ~ L I . Y I / U I I C  où le 

concept de "lu polrtryue dzr ve~ztrc" cher à J. F. Bayart prend tout son sens, l'ensemble des 

couches sociales qui détiennent, grâce à leur statut ou a leur fonction, un pou\-oir de contrôle 

et d'action économique, ne peut pourtant être assimilé a une bourgeoisie. 11 lui fait défaut une 

éthique et un mobile financier transmis de génération en génération et qui rendent les 

personnes a même de prétendre et d'assuiner les rôles d'innovation ainsi que de pro~gès 

généralement dévolus a la classe des entrepreneurs. 

En guise d'illustration de ce qui peut être retenu comme une mentalité traditi~nnelle'"~ de ces 

entrepreneurs politiques, considérons l'aristocratie'" c'naraboutique (~izourrclc principalement). 

7b.7 Ce qui revient d'une certaine maniere a réduire une constante dans les rapports entre milieux politique et 
économiques en un particularisme local. 1. Il'allerstein dans son histoire du capitalisme montre de quelle maniere 
les décisions politiques ont pesé sur le développenient du capitalisme occidental. 11 rappelle le caractere 
"parasitaire" (au sens où l'emploie J .  Illife) du capitalisnie occidental. Plus près de nous, à l'heure de la 
niondialisatioiron peut remarquer sans difficulté que ce caractère ne s'est pas effacé, bien au contraire. 
L'essentiel des joutes des passes d'armes entre Etats européens au sein de l'union Européenne d'une pan. entre 
l'Union Européenne et les Etats-unis n'a-t-il pas pour eii.ieu principal la protection des entreprises nationales aussi 
bien du domaine public que du domaine privé ? Le differeiitiel de  traitement tient beaucoup à l'idée que 
beaucoup d'observateurs se font de l'état i~iodeste de la différenciation structurelle et de la vison é\~olutioiiniste 
qui structure leur approche. 
364 Dans son o u ~ ~ a g e  qui offre un panoraina historique de I'éniergence du capitalisine africain, J. lliffe (1983) 
identifie trois atinospheres politiques qui ont caractérisé le dé\-eloppenieiit entrepreneurial. Les pays d'option 
socialiste ont cherché à déinaiiteler leur secteur privé tandis que, certains régimes ont privilégié un libèralisme 
national en optant pour la proniotion d'une classe d'entrepreneurs locaux (Kenya. ~ i ~ e r i a ) .  Le troisièiiie groupe 
rassemble les pays qui ont eu \-is-a-\.is de leur secteur prive une attitude guidée principalement par le 
praginatisiiie et qui ont évolire de fait vers ce que notre auteur a appelé le "ccipitalisiiie parasitaire". Cette 
ti-oisieine modalité coiisiste à coiifirsion entre les espaces public et prix+. et à la déri\.ation d'une position 
aclrniiiistrative ou politique en Urie position d'accumulatiori personnelle 
3135 Cf. hl .  \I!eber qui écrit "t,'irirri .strcr.cr~firr~rt,.s es/ ~ri~.ssi \.icillil qrrtp I'lri.\roir.c tfc I'llotlinic. ;\k7i.s/ ... ccirx (pri .SI\. 
.sor~nrc~lIs~r/ .SL~II .S  IP/L>I?IIL> - f c l /  c<rp)i/~ilrc> holl~r~l~/i l is  < p i  " i r ~ ~ i ~  C I I  /:t!ft'r / ) O I I I .  gc771.g~~r /j(<lrg~vri, (fri/-i/?. I .»II.S.SI~ SC'S 

i~)ilc.s" - Ire porn.rrricPrti ii < ~ / / c ~ I I ?  riire pir.s.scr 11011r LICS I L ; I I I ~ ~ / ~ . Y  de I " ' C ~ ~ / I I . I I "  . s / ~ k ~ ~ ! f l q r r c n r ~ ~ ~ ~ ~  r?ro~kcrlr~~ tfrl 

c.<~p)i/~rli.~n~c colaitl~;~.c; corrrlnc />ltc;r1otn2rtc' L/C 111u.s.c~~ : C I  CC/O .\CI// irr~j?ol.l~>." 
.3(-1, 

0i i  peut parler d'aristocratie a son éfard etant donné que les positions sont lieréditaires. iiiéiiie s'il existe des 
formes de gratification permettant à des indi\-idus non issus des grandes familles d'occ~iper certaines de ses 
strates, -race notamment au " ~ : / d k / ~ t r l "  



Dans la longue tradition de recherches qui lui est consacrée, elle a étk coinmunéinent perçue 

conline une force capable de jouer le rôle historique d'une aristocratie fonciére et de constituer 

' le point d'ancrage d'un capitalisine  industrie^'"^. Cela sans pour autant occulter la dérivation 

de son autorité religieuse vers une forme d'exploitation économique inoderne que J. ~ o ~ a n s ' ~ ~  

mettra en luinière de manière systématique. 

L'aristocratie mouride s'est constituée à la faveur de l'extension de la culture aracliidikre3"' 

dont les revenus lui assurent sa puissance matérielle. Les petits marabouts ont transforiné leur 

pou\oir de fonction de type féodal en pouvoir économique inoderne. Ils ont profité des passe- 

droits accordés au titre de leur statut de ineinbres du corps d'encadrement des inasses rurales 

pour s'engager à titre individuel dans des activités lucrati~es dont naturelleinent, les revenus 

sont individualisés et non inis au service de la confrérie. Faisant allusion à ce poiivoir 

d'exploitation tiré a la fois de leur position de domination sur les inasses paysannes et de 

certaines libéralités accordées par le pouboir officiel, .l Copans utilise a leur égard la notion 

de "nru~.uhouts tle I'crruc~hrtlc.". Associées aux inannes diverses (dons, oboles) qui leur sont 

réguliérement versées et qui de\aient constituer en principe leurs seuls revenus, les profits 

extorqués aux turrlrhe ont s e ~ i  de moyens d'investisseinent dans I'iinmobilier, le transport et 

le coinmerce d'iinporiation. 

Si leur qualité d'entrepreneurs n'est plus contestSe, leur clIros ne pennet pas I'einploi du 

clualificatif bourgeois a leur encontre. Ces entrepreneurs ne dérogent pas à cette règle ancrée 

dans le comporteinent des entrepreneurs politiques selon laqiielle, l'accuinulatio~~ est tout 

d'abord tributaire de l'utilisation des pouvoirs de statut en pou\.oir d'exploitation éconoiniqiie. 

La confusion se réalise au dStour d'un discours idéologique pernicieux où on consacre le 

travail coinine la fonne fonctionnelle de la prière en tant que "ligqi: s i  [op pu jwlu lil hok""", 

inais où dans la pratique, i l  est juste question se "/orl/ nlc>//rè cl1 ocniJr.c> : sorz coczn; .\olr c o ~ p . ~  

ct J.c.~ ~-icll~.v.së.v 170111- SL? ,/u;I.c ~o /~ /~ i l î / r .~ '  11~' .vor~ I I I U ~ U ~ O I I / "  coinme nous l'indiquait un 

coininerçant bu~~cl-hilllci du inarchi H L M  à ~akar'".  L'éthique du tra\lail ne s'accoinpagne 

"" cf. S. Amin, 1969, p 1 S7 
3bS Cf. J .  Copans, 1980. 
309 Au terme d'accords passés abec le coloiiisateur, puis a\-ec I'Etat sénégalais. 
370 ,t I.igcq~y3 si / ~ ~ L I . \ Z ~ / L I  10 hoXf' signifie que le travail participe de l'adoration de Dieu. On peut evoquer a juste 
titre la siiiiilitude a\-ec le iiiessage cal\tisriiste. 
'" Ces propos orit étt; recueillis nu cours d'eritreiieris eiitraiii daris le cadrc de la 1.6drictiori dc notre iiit;nioii-e de 
niaitrise sur le phénomène htrol-hm11 lié ail coninierce d'impoitation 



d'aucune prescription sur l'utilisation, sur l'identité du dépositaire des fruits du travail. Mais 

étant adinis que pour gager  son salut, le marabout reste l'unique intercesseur, il en de\,ient 

par là même, le dépositaire privilégié. Les iridikidus, de cette inanikre sont déjà prkparés i 

l'exploitation quasi gratuite de leur force de traitail et à I'estorcation des fruits de leur travail. 

Ensuite, le second trait caractéristique du coinportement des entrepreneurs nlozn.~~Ie.v est que la 

concentration de inasses financières fait l'objet d'une destination prioritaire des surplus 

dégagés hors du circuit productif. En effet, on est en présence, avec l'entrepreneur rnourr~k, 

d'un double procédé de nlobilisation et de coii\.ersion de ressources éconoi~iiques en 

ressources symboliq~ies. Le cas de ce bunu-hun~r que nous avons mentionné illustre assez bien 

cette idée. Dans le tjrpe de relations de domination instauri, mettre ses ressources 

écononliques au senice de la confrérie est une inarque de foi, de soun~ission, et de solidarité. 

Le vecteur éconoinique sert autrement dit à construire une renorninée, à asseoir une audience. 

Il s'intè~l-e en définitive dans les stratégies de promotion intenie dont le " ~ ~ h c ~ k l ~ u l "  reste le 

point culminant. 

Ce qui est valable pour les simples ~ u ~ l l i h ~ '  l'est encore plus pour les pcfils-nru~-uhotl~s. Surtout 

s'il s'avère que ce sont les bénéfices tirés de l'occupation d'une position économiqueinent 

aiantageuse qui sont utilisées aussi pour renforcer et pGrenniser la position qui a permis leur 

réalisation. Dans la iiianifestation de son esprit d'entreprise. l'hoinine d'affaires 111otlri~1~ 

évolue dans un cercle itératif où la position sociale de premier plan renforce la position 

économique (grâce au pou\.oir de déri\.atio~i notamment) qui en retour renforce d'autant la 

doiiiination initiale (le ni\.eau des investissements sociologiques étant détenniné par la 

disponibilité d'une base matérielle). Cette situation renvoie à ce que certains  auteur^;^' ont 

présenté coinine UII archtitype sénégalais, tout au moins ~i>ol(?f.' Selon cet archétype, l'argent 

est un fitiche, un objet à exhiber, à donner ou à redistribuer pour créer une relation ou pour 

symboliser une position sociale supérieurem. La position centrale, le rôle d'adjuvant du 

numéraire dans le jeu social nous rapproche des pratiques politiqiies ii-iélanésiennes dScrites 

par M. ~ahl ins '~"  ou des rituels de dons et de contre dons comme la kliltr. C'est-à-dire des 

jeux sociaux ou celui qui veut obtenir une audience doit faire montre de générosité et de 

77: Parmi ceux-ci on peut citer R Bonnardel, 1978. p.471 et sui\.antes. 
3: 1 I I  est ainsi exprimé. ".-i11~7 t l r ~  ,fircc LIO. j(lc'cc, IL!,' .fiicc." (l'argent rie lireiiiunit pas de la nion, rnais di] 
déslioniieur) 





dégénérer en une économie de prédation qui se généralise à tous les khelons de 

I'adininistration publique mais aussi de la vie sociale. Alors que le personnel politique et 

administratif tend à réduire son statut "2 lu /,os.vihilirL ~l'~ic(~~/L;rir rich~.v.w ë/ pi.e.sr~ge, ~ l ë  SC 

77011 o z r  L ~ C  ~1or1.v Ù ses pur-en/.$ oz/ ù .sec. u/liJs poli~iyt~es , i l  est conforté dans cette anal!-se par 

l'apparition d'une modalité suppléinentaire du clientélisine exprimée par le mutisme sur les 

pratiques de corruption, de pré\-arication et de ditournement de fonds. Certaines catégories 

n'attendent plus les gratifications en pro\?enance des hautes sphères, inais préfkrent les 

précipiter, voire les saisir immédiatement. Ainsi, tel personnage important va user de sa 

surface politique pour "cu,~c.r" les membres de sa propre famille ou ceux de ces alliés ; tel 

ininistre va recourir à l'expertise des agents placés sous son autorité pour son entreprise 

personnelle, emploie dans son périmètre maraîcher des personnes rétribuées par 1'Etat ; tandis 

que tel inarabout chapeautera un réseau de contrebande entre la Gainbie et le ~éné~a l " "  

Il  n'est plus à proprement question de construction de réseaux de soutien au pou\roir politique 

à travers le système des re~oinmandations'~', la redistribution par le canal des solidarités 

verticales ; les pratiques de che\.auchement renvoient précisément à des fins d'enrichisse~nent 

personnel'82, démontrant une conception particuliére de la chose publique et de l'intérêt 

cénéral non seulelnent chez les dirigeants africains, mais à tous les échelons des senices " 

publics3" et de la vie sociale. 11 n'est un secret pour personne qu'à la tète d'une très rentable 

affaire agro-alimentaire (Soca lait). on trouve à l'origine lin ancien premier ininistre qui a 

continué sa gestion inêine une fois rs\.enu aux affaires. De sorte que même si on ne peut 

imputer le siiccés de son affaire à son seul pouvoir d'influence, i l  est pennis de penser qu'il a 

bénéficié de facilités à dii,er-s titres et a di\,ers ni\.eaus. Ce qui rie remet pas 

catégoriels des élites au pou\.oir que chaque composante cherchent a sauvegarder \,aire a confoiter. On peut se 
re >orter utileiiieiit aus trai-aux de L. Baziri sur I'antliropologie politique de I'eiitreprise i\-oirienne. 
"'Cf C R \17right-3lillr 1966. 
3-'> CC J .  F Ba).an. 1992. p.268. 
7x0 Se reporter a I'ou\,rage de h l  Ilagassouha ( 1985) sur la classe des " I I I ~ ~ I ~ ~ ~ I I ~ . \ - ~ I O I I I I ) I ~ ~ . ~  J ' ~ ~ f i i ~ ~ c . ~ " .  
?SI A. Kabou ( 1  990) éclaire sur ces pratiques en soulignant une des caractéristiques du monde des entreprises au 
Sinégal selon laquelle "lrttc c.tlrrcl)t~i.\c . fOtr~ . r~otn l i~  h i ~ ~ l t  si IL, l ) t i ~ r o i l  CI t h  110111lil.s t~,ltrliotr.\ criilc IL>.\ 

~ ~ t l t n i t ~ / . \ / t . c r t i o ~ ~ . ~  fil .v21git /~o11t. 1c p~1tt.011 LI'C C O I I I I L ~ ~ ~ ~ C  1c.y IIOIII~~IL~.S-L./L'.\..S .~I I .VL~L~I) / I~/C.Y L ~ L ~ , ~ ~ I I I I ~  L ~ Y I I I C L ~ ~  I I I? L/O.S. \ I~JI~,  

L/L? ~ )c~ .~c ' r  .vv l/ucl d ~ ; c i . s i o ~ l  ct le.\ , ~ I Z ~ I I L / C . ~  sr~cic;tc;s ~>~. i~ .c ;c . t .  /c~.s gria1d.v c . o c i ~ ~ r ~ c ~ ~ y c r ~ z ~ s  (IL[ r c l ~ ~ t i o l t  1)c,1..vo1111i>/Ii7 2.s1 

i . i r t r / c ~ / ~ o r ~ ~ . j i r / ~ ; / i . s c . ~ .  1111 c l i ~ ~ t ~ / ) " .  Ce que la pensée coilinlune esprinie daris un st!.le iinage par " f i l  >.o/.cc k11(/11 L/O 

lok" qui tient une cuillère ne se b i l e  pas). 
3s- Ainsi eti atteste l'ouverture de coiiiptes dans des banques suisses. 
7 s 3  Les oryanisiiies tïnaiiciers ~?ublics constituent uri chaiiip d'obscr\ atioii pri\.ilé~ié des pratiques é~.asi\.es. \aire 
t o ~ ~ t  siniplenieiit de ditouriienients. dc rncl;et et de con-uptioii 



fondainentalement en cause son esprit d'entreprise. On ne peut pas en dire autant pour tous les 

promoteurs influents chez lesquels l'esprit "affairiste" domine dans la création 

d'établissements et dont le caractère ud 11oc des investisseinerits ne fait aucun doute sur 

I'exploitatiori personnelle d'inforinations obtenues du seul fait de leur fonction. Nous pou\lons 

mentionner à titre d'eseinple, ce ministre d'Etat, dont la fille a créé "intuiti~einent" une société 

de nettoyage et de jardinage a I'approclie du soiniiiet de l'Organisation de la Coiiférence 

Islamique (O.C.I.) et a obtenu, comme on peiit s'en douter; le marclié de l'entretien des 

espaces \.erts du coinplese d'accueil des conférenciers estimé à des dizaines de n~illions Cfa. 

Une reinarque vaut ici : ces coiiiporteinents s'intègrent dans le cadre permissif du clientélistne 

ou les "in\;estisseurs". c'est-à-dire ceux qui détournent l'argent public inais le maintiennent 

dans le circuit sont de loin préférés au'; "exportateurs de Cfa", c'est-à-dire les titulaires de 

comptes suisses. Conformément aux adages: "lu chëi7r.c. hrotr/c. lù oir clic es/ u((uc~hc;c", "on ne 

regurtke  pu.^ du/?.s lu hozrc17~ du gr~illezir. ~l'cl/*trr.c.hid~~s" OU encore "cclt~i qtii 17c.filil pu.s co17111ie 

le.$ u~r//.es I I ~  ~ ~ I I I  SC pl~li/~(kre LIVII'C' ~'cLjc>/c;", ce n'est pas I'enrichisseinent, ni sa manifestation 

qui sont blâmés à proprement parler, mais plutot la rétention abusive des ressources 

matérielles, méme sous prétexte de rigueur morale et d'ascktisnie. On s'aperçoit par ailleurs et 

pour reprendre une idée émise par 0. p allée'^^^ que ce n'est pas tant le sens de l'intérêt privé 

qui a fait défàut en Afrique, mais sans doute celui de l'intérêt co1lectif7~'. Si le sens de 

l'initiative ne s'est pas esclusiveinent matGrialisé dans le cadre de l'entreprise, c'est que les 

iiidi\.idus disposent d'autres cadres d'exploitation de leurs talents entrepreneuriaux en 

investissant le inarchi politique ou en s'y hisant représenter3"". 

Etant donni la conjoncture fa\ orable, la yestioii aberrante des établisseiiients publics dans ce 

folhlore ne crée pas beaucoup de remous. II eii ira autrement. l'heure des réformes irenues En 

\ isant prioritaireiiîent les bases inatérielles de "llr. g/-ci/~i/~. hol!f/i," poli tico-économique, les 

niesiires d'ajusteinent \ont menacer de tarissement les sources de s j  st&me. 

.1SJ Cf. O. \'allée, 199'3. p. 15 
1SS Ce que confirme l'adage sénégalais selon lequel " . \ i r l i s~~  I I , ~ I / I ' ~ I ,  XLI/I.\.I/ I I C ~ ~ L I  ICI.'' (l'argent public appartient 
tout le rnonde), aiitreiiient dit qu'il ne falit pas liesiter à s'en s e r ~ i r  c,oninle ~ i r i  bien personiiel. 
786 Coriiiiie ils nuraieiit pu le t'aire eii clioisissant le riiarche de la bertu i-eligieuse. 



Ces réformes sont engagées pour rétablir l'équilibre du système aprks qu'il ait été ébranlé par 

une série de secousses. II enregistre par eseinple son premier fléchissement dans les années 

1970, lorsque la France décide de mettre fin au régiine prcferentiel appliqué à l'arachide 

sénégalais (soumettant les recettes publiques aux aléas du inarché international). Ensuite 

lorsqu'une conjoncture climatique sévSre provoqua chez les paysans l'abandon partiel des 

cultures de rente au profit des cultures vivrières, l'écononiie arac,hidikre est défiiiitiveinent 

ébranlée. Aucun dynainisine ne venant coinpenser le d2ficit de revenus qui s'ensuivit, 

l'alternative se trouLa par conséquent au recours à une "écorioinie d'endettement 

international". Ainsi que le souligne G.   un if lé'^', "polo. r e y k r  les p&/rodr)llur.v, sorr/c.nir 

pur les ~ ' ~ ~ ~ ~ o r / c ~ / i c , n s  lu ~*roi,s.vu~~~'è C / I C I I ~ L ~ ~ . ~ U I I / C  des /7uj1.v il ~~~11.sfri~~1.v CI  ~ ~ ; / ~ l h l i ~ '  10~r.v h ~ ~ l u ~ ~ c è s  

conr~~tcrciu~~\- d~.v&qzri/ih~.&.v /7c1r lu -fucfure p&/r'olié~.e, les huttc/~~icr:v occridc.~~/uur I I ' O I I /  c11 dc. 

ce.v.ve ~l'ocrro~~èr tle nouilcuzcs /îrL;rs U Z L Ï  puj:s C I I  ~ & V L ' / ( ~ ~ / ~ C I I I ~ . I J / ,  p o ~ r  (ii11~i dire à n'inlpo1.f~ 

y uellë coitdi/iort.v". 

De ce lasisine financier procèdent le sur-classement progressif de la rente agricole par celle 

obtenue par le biais de la coopération internationale. Entièrement déconnectée de la sphère de 

la production, la manne financière internationale \rient renforcer I'et'fet de nature de la rente 

agricole. Accordant de plus larges libéralités au goiiverneinent quant à leur utilisation, elle 

sert à poursui\.re le chantier des iransfonnations sociales, au développenient de projets (qui se 

sont révélés par la suite sur-dimensionnées), à des options de dé\.eloppenient technique 

sophistiquées et onéreuses'"autrement dit, à iiiasquer les déséquilibres et les 

dysfotictioniieinents dans l'acti~ité. A partir de 1979, la dégradation de I'environneinent 

iriternational caractkrisée par le retournement et l'exacerbation des concurrences éconorniclues, 

la flainbie des taus dlintérOts, la dipression du cours iiiondial des iiiatiéres preiniSses 

a~gicoles d'une part, la persistance de inau\-aises conditions cliiiiatologiques (autant dire 

I'.;-isol\:abilité de l'éconoiiiic: séii6galaise) et l'absence de nouveaux dynamisines locaus pour 

prendre le relais de I'iconomie de traite effondrée d'autre part, posent la nécessité d'un 

"Yf G. Duruflé. 1990. p. 12. 
3SX Les spécialistes des questions techniques conime J .  De Bandt. h l  Hunibert, P. Berraud et J .  L. Perrault 
niettent en partie I'écliec du processus de l'industrialisation sur le coiiipte des techiiolo-ies trop sophistiquées et 
nori niaitrisees localeinerit. 



ajustement pour rétablir l'équilibre des finances extérieures et pour accélérer les inutations 

structurelles. 

1-3.4 DES MLT4 77ÏON.Y .4 TTE.îDL7ES, DLS ill.TERN4 7ï1. 'ES ENTREPREKEliRI.41,ES E 7' FIR:.II,EIIfEIC'T 

IIU STA TL' QLrO 

Nous avons déjà eu l'occasion d'&\roquer la trajectoire nouvelle du développeinent dessinée 

par les prograinines d'ajustement structurel pour ne pas a\.oir à y revenir. Toutefois nous 

rappelons que celle-ci s'est déclinée au Sénégal sous la forme d'une Nouvelle Politique 

Econoinique intégrant un \olet agricole (intitulé Nou~elle Politique Agricole) et un volet 

industriel (désigné par Nou\lelle Politique Industrielle) cadre d'application de la goui*c.rnunLae. 

Le "n~onl .~  c / ' / ~ f c r l ,  nl~c~cv  ,iWu/'' renjfoie au dépérisseinent de ~'interventioniiisme public et 

l'instauration cornplète des cadres et des logiques du marché moderne. Mêine si son impact 

réel reste encore à mesurer, ce "nouveau départ" par le libéralisme a suscité beaucoup 

d'espérances par rapport à I'ol>jectif d'édification d'un secteur privé local en élisant l'entreprise 

comine son principe actif. Mais, d'après ce qui nous est donné à constater, on peut affirmer 

sans ambages que les inutations attendues ont quelques difficultés à être effectives. 

En fait d'alternative et en adoptant un point de vue plutôt optimiste, on peut souligner la mise 

en place d'un .v/u/lr cluo entre les différents protagonistes de l'entreprise. En effet, de 

noinbreuses situations invitent a voir que les inesures de reforme ont été utilisées par les 

anciens bénéficiaires de l'économie de rente comme un inode de renforcement des positions 

acquises antérieurement. Lorsqu'ils ne saisissent pas iinintidiaternent les noinbreuses 

opportunités dont le nouveau conteste leur fait bénéticier'"", ils adoptent des stratégies variées 

de sauvegarde de Ieiir privilèges. Quant à l'entrepreneur tout-wnant, i l  ne semble pas 

suffisamment perce\.oir I'intérGt des réforines ou eri tout cas, leur accorder beaucoup de 

crédit. II peut d'autant plus être conforté dans cette position que les oy)ératioi~s de 

privatisation, occasions décisii-es s'il en est de sonder la sincérité des dicideurs politiques, ont 

i té  ponctuées de iiombreuses irrégularités et dévoyées de leurs oljectifs initiaus. 

7x9 On peut citer notarniiieiit parnii les créneaux laissés \.acants par le secteur public le nettoyage industriel, la 
collecte des ordiires 



L'impératif d'efiïcacité qui a conduit au ré-ainénageinent du rôle de 1'Etat dans la \.ie 

éconoinique a effectivement correspondu à la pri\.atisation de partie du parc des 

établissements publics''", De l1a\1is unanime des obsen.ateurs, les résultats de ces opérations 

sont mitigés. Les raisons de ce modeste bilan sont variés. Coinpte non tenu des rSsenes 

techniques (faible capacité de mobilisation d'une épargie nationale, doutes sur I'oppor-tunitk et 

la profitabilité des reprises par les reyreneurs potentiels, techniques de pli\-atisatioi~s 

retenues), elles rappellent la sempitenielle paurretS du inilieu entrepreneurial local, or pour 

pri\fatiser i l  faut etre deux. Rares ont été les repreneurs locaux pressentis à s'être manifestés ; 

mêi-iie des catégories comine celles des hoini-i~es d'affaires I I I O Z I ~ I C J L ' S  sont restées relativement 

en niarge des transactions nialgré leur surface éconoinique considérable. 

Quant aux opérations qui ont pu être inenées à terme, une reinarque \.sut particulièreii~ent. 

Elles ont concerné, pour ce qui touche les repreneurs sénégalais, une certaine catégorie 

d'investisseurs qui ont pu bénéficier de la confiance des banquiers, alitant dire appartenant au 

type de l'entrepreneur influent ou de l'homme d'affaires. Habitués aux rentes de situation, ils 

ont assorti leur acquisition à des garanties et à des facilités de la part des pou\;oirs 

Leurs coinporteinents et leurs stratégies coininerciales n'étant pas principalement détenninés 

par le jeu des forces du marché, mais plutôt par les inesurtis spécifiques d'accompagnement 

qu'ils sont en niesure d'obtenir par d'incessants marchandages, les situations inonopolistiques 

de cette manière, sont allies en se renforqant. Les pri~atisations ont de façon indéniable 

faioris6 les stratégies de renforcernent et de saii\egarde des positions acquises 

antérieureii-ient, en pennettant une reproduction à l'identique du iiiilieii entrepreneurial, du 

inoins daris sa frange supérieure"". 

Jusqii'à présent, i l  n'est pas possible dlé\.oquer le secteur priçi sinkgalais en tennes de classe 

sociales aux rôles éconoiniques. sociaux et politiques significatifs. Car. sans parler de 

I'estrêine hétérogénéité des situations d'entrepreneur et de leiirs inoti\.ritions qu'il abrite. le 

monde des affaires pâtit de l'absence d'un processus d'autonoinisritioi-i du giron public d'une 

390 Consulter a ce propos l'article de RI. Kaiisuem : l.'i111~;1~i.r Jv.s I ) I . ~ I * C ~ / I . Y ~ ~ I ~ O ~ I . V  po~lr /!4fi.iq?1c (in .leii~ic ,4.friqitc 
Ecotionrie. nci7, Juillet 1992. p. 171- 177) ; R. Finifie et M. Trevou : 1,cs .\l)t;cificilc;.s ckvs pri\rr/iscitiorr.s 
ilfi.iy~rr (in i\l(~rclik.s Tro/)icrric-v et d\lérlirerrcrt~éens, 13 h.lars 1997 , p. 6-7-63 1 ). 
.?O l La protectioii des inarcliés sur Icsquels opereiit ces entreprises. ce qui s'apparente à des foriiies de 
subventions. 
7'92 Les entrepreneurs de faible emergiire iie pouvant etre coiicernés di] fait de la peritiaiieiice de leurs iioiiibreus 
handicaps 



part. du capital étranger d'autre part. Les phénoiiiènes de "cl~ri.nz~c.hèi~~'~~f' '  des sphères@ de 

brouillage. au nikeau indi\.iduel, des frontières entre espace public et espace privé en&armt 

I'espression des intérêts propres de la catégorie des entrepreneurs et des pratiques @as 

spécifiquement économiques. L'exemple des privatisations démontre a quel point les 

filiales entre les deus mi!ieus demeurent serrées. A cet égard. le recours aux notiswej de 

"hoiqqèowrc ~ l ' E t ~ l / " ,  voire "d'klrtès .$iéi.~/es" reste encore d'un :.rand intérst heuristique dans 

la mesure où elles permettent de décrire les formes stagnantes de la dynmique 

entrepreneuriale et des rdles non tenus par l'élite économique. 

Il apparaît à l'issue de cette présentation historique, que l'espsce de l'entreprise renvoie Ei une 

série d'espaces structurés de relations socialcs dont la nature respective varie en fonctk des 

critères sélectionnés pour identifier les protagonistes. En guise de conclusion a ce chapitre, 

nous présentons deus de ses déclinaisons. 

La preinjère typolosie du inilieu entrepreneurial que nous considirons est celui qui a &de 

a\-ec l'économie de traite, c'est-à-dire, à la fois de la sujétion du cominerce africak aux 

coinptoirs coloniaux et à la prévalence du rôle d'entrepreneur de I'Etat. Avec I'instaumbn de 

l'économie de traite, on distirigue un univers africain de I'entreprise et un univers eiiqken. 

Les cominerçants sénégalais sont intégrés dans une échelle pyrainidale où ils n 'occupt que 

les positions d'intermediation. Les établissements inétropolitains s'étant emparées des ac8ivitSs 

coinn~erciales de gos,  ainsi que de celles impliquant une ingénierie élaborée pour l e s ~ l l e s  

les entrepreneurs locaux rnanquaielit de capacités de financement et d'expérience sur k plan 

organisationnel. les agents sénégalais sont confinés dans I'intgrinédiation corninerciate où ils 

réussissent nialgré tout rZ élargir leur clianip des possibilités. 

L'affirmation de la \ ocation entrepreneuriale de 1'Etat post-colonial arnène à distin, (ruer entre 

- un secteur public et un secteur pri\é. hlais elle est de f%ibIe intérêt si on ns retient pas sa 

portie pratique dans l'activité. On se rend compte que la distinction public pri\ 2 rem oiei peu 

de choses prks i Ici dichotoniie dijii sigi1al6e entre un uni\ ers occidentalisé dz l'entreprise et 

Lin uiii\ers africain (traditionnel) de l'entreprise au\c capacités financières et techniques et 

partant aux fonctions icononiiques inégales. ce qui e~plique leur position respecti\,e dâns les 

rapports de force hiirarcliis6s Ainsi le inonde de l'èritreprise s'identifie à une pyramide dont 



le soininet accueille les grands ensembles industriels relel-ant 32 giron pr?!ic et un secsur 

privé"YZ qui se réduit, pour ce qui concerne sa composante 11 plus "rnnirm;" et la <lus 

contributive à la richesse nationale, à quelques filiales de multin&onales t: i e  quclques Eres 

structures financées par des im.estisseurs privés étrangers o u  de pror;oteurs d'oris~ne 
79: libanaise appartenant à dynasties installées de longue date dans k pays - . -ioluant dans les 

secteurs hautement capitalistiques (exploitation énergétique et dans une rxaindrs rnesurz la 

transformation agro-alimentaire), les ini~estisseurs étrangers bkeficient d'ci antages fisczus, 

des régiines spéciaux et d'une grande sollicitude des senices étatiques. Longein ps vitrines de 

la technologie et de la rigueur managériale, leurs structures soc: en voie t: démantèle~snt 

rapide du fait de la dégradation économique générale, inais aussi de l'ou\ e zxe  des marchfs, 

certes faibles inais sol\~ables dans les pays de l'Europe de  l~s t '~ ) ' .  .:. cette categorie 

d'investisseurs tend à se substituer celle coinposée de capitaines d'indus:zs libanais e! de 

promoteurs sénégalais privés s'associant à 1'Etat soit à des in~estisseurs s:rangers. On peut 

citer dans ce registre des établissements industriels comme 1 s  Industnsj Chimiques du 

Sénégal (I.C.S), la Société Africaine de Raffinage (S.A.R), la C o y J a ~ i e  Sucncre 

Sénégalaise (C.S.S), mais aussi des actifs privés internationaux (Nestléi au nationau\: tla 

Société Nou\lelle de Conserverie du Sénégal, la Savonnerie AfncaÏne Fakhn - 

Au stade immédiatement inférieur, on recense des petites et mi7;cnne stszturss répon?ant 

toutes aux critères définis dans le fichier national de la P.I\.I.E. &égalais? '. .Alors quc les 

activités de production sont représentées dans de faibles proportÏ-09s par ra;xrt au?; actn iris 

de coininerce et de senices. cette strate rappelle le caractire mci-rand enc2rt dominant k n s  

l'activité. Elle regroupe d'un côté les bénéficiaires du pat~.i~r,x~alisrne :JI. lorsqu'ils ne 

monopolisent pas les niches cominerciales à la rentribilitc garantis. prnllkgient !es 

793 11 faut savoir que le secteur privé sénégalais n'intègre, dans une a ; r x h e  prz:-:-2. c-t les ,g;.n:s . . 
éc.onomiques satisfaisant à ceitaiiies obligations forinelles et pouvant jus t i t ïe  -le certain: ~ai t r r -e  des 11,:- es 

techniques et gestionnaires. 
394 Les priricipaus capitaines d'industries sénégalais sont dans leur majeure -.r-ie des t?;rz:!~nô=.; (libar,::: et 
sénégalais) et sont à la tête des établissen~ents les plus performants. On peüt L z ï  les état' ssemtr=.s: Fak5-7 et 
fils de Saïd Fakliry dans la sa\~orüierie. Choucair et fils de  Fouhad Clioucair d : r ~ =  ;a confise: r 
392. Se reporter à ce propos à l'article de J .  Grosdidier de hlatons paru dans .\Cchks 1rropi::u.r ... 5 19 .IL--. ier 
1990, ~1.158-159. 
7'96 Dans le Fichier ~rirrrionul dc. I(I P.,\l.E sénCgnlrtise (Rép. du Sénegzl. \tir. 5 Cornn;r-:-. 1"s ), les ps:::cs 
et moyennes industries (P.hl.1) sont définies comme les entreprises ink:rielles c:-: le v 5 t  t o t i  ?es 
investissenieiits ou le cumul des imniobilisations brutes est compris emre 5 xS:ions et ::l ::iili::-~s CF.\ . !es 
petites et mo).eiines entreprises coinnierciales (P.31.E C) soiit les erirceprisrc zxerqant r -  i:ade :2 gros Y :  de 
denii-gros : les petites et lno!.eiiries entreprises de service (P.h.1.S) w:;r Ier c--??rise d? -:-% ice. zfiiliers r  ri 

syndicat ou à Lin ordre et dont le cliif-fre d'affaires riio!.eii est coinpris er.:re 5 r i - i : ~ s  et -:'!ic:i CF.4 



investisseinents dans I'iininobilier ou les transports. D'un autre côté, on identifie des 

promoteurs d'origine libanaiseq9' qui arrivent à présen.er des positions traditionnelles de la 

concurrence de plus en plus forte des hommes d'affaires. On y rencontre enfin quelques 

hommes politiques de premier plan (ministres, députés) et quelques hauts fonctionnaires 

(magistrats, directeurs d'organisines publics) qui profitent de l'accès à des informations 

confidentielles ou qui usent de leur pouvoir discrétionnaire pour démarrer leur affaire 

personnelle en recourant à la pratique des prête-noins ou des mandats. 

Quant aux promoteurs de petites exploitations coinmerciales, industrielles ou artisanales, ils 

sont relégués dans un tiers pôle (que nous avons appelé pour notre part doinaine de la petite 

entreprise) qui sera longteinps tenu à la marge de la coinptabilité nationale et des 

préoccupations politiques"~ Dans cette portion de l'entreprendre sénégalais où domine 

l7acti\.ité coininerciale, I'iminense majorité des établisseinents n'est pas enregistrée et évolue 

en inarge du marché des contrats p~ibli~s3"'. Suivant la position vis-à-vis des régleinentations 

et la fonnation du capital fixe, il est possible de distinguer d'un côté, des entreprises 

satisfaisant à une bonne partie des formalités de déclaration, intégant des équipements 

techniques assez coinpleses, utilisant des procédures élaborées et se rapprochant des 

exigences gestionnaires et comptables. De l'autre côté, on répertorie les unités é\,oluant 

totalement en marge des régleinentations et a l'intérieur desquelles des é1Cinents d'un héritage 

traditionnel (reproduction des rapports inégalitaires traditionnels dans l'organisation des 

ressources humaines : spécialisation professionnelle, procès de travail et forines d'échanges 

réglementés par la coutume) se combinent à des éléments modernes (machines-outils, 

nouveaux types de produits). Entre ces deus extrémités gavitgnt une multitude d'exploitations 

coinbinant ces éléinents de manière \,ariée. C'est ce dernier niveau qu'il est question de 

caractériser de manière fine dans ce qui suit. 

.197 Sur la conin~unauté des libanais il est instructif de lire les tra\.auz de R. Cruise o'Brien (in C(11ricrs (les 
Et'tli(1e.v .Jfricaincs. 57.  \.ol.S\/) ou ceux de S. Boumedoulia ( 19%). 
3 9 s  Ce n'est que récemment. a la fa\eur de la vasue de I'informel, qu'il s'est LU reconnaître comme un secteur 
économique a part entière dont la \-italité atiïchee dans le nlarasnle contraste singulièrement ai-ec la relatii-e 
inertie des secteurs public et pri\-é officiels. On lui a prète alors de disposer de capacités illiniitées en matière de 
foriiiation et d'eiiiploi (cf. O. S. S!., 1994). en matière d4iiirio\.ation sociale et de rnobilisation de la société civile 
(allusion a "/LI  t .~;~n/~rriotr/)~n~ /v I>i?.V" de J . -  F. Bayart). 
1')9 Nous \,errons dans la section qui suit clue l'on rie peut pour autant le réduire au dornrtine de l'informel. 



II - QUELQUES ELEAZENTS POUR LA DEFINITION DU SECTEUR DE LA 
PETITE ENTREPRISE DE PRODLlCTION 

Après avoir décrit la structuration du milieu entreprerieurial sénégalais, nous effectuons daris 

cette section une présentation du milieu technique4"" de la petite entreprise. Ce travail est 

effectué à partir du matériau empirique recueilli lors de notre enquête. Parmi les premiers 

éléments de définition, nous avons retenu quelques caractéristiques se rapportant à la situation 

des unités. L'entreprise a d'abord été caractérisée à travers le critère de l'activité principale. 

Notre idée n'est pas tant d'établir une nouvelle nomenclature des professions"" que de 

montrer l'extrême hitirogénéité des registres profèssionnels rnobilisés ainsi que les 

coinbinaisons vanies par lesquelles les différentes fonnes de division du travail (division du 

travail social, di\-ision internationale du travail et division technique du travail) sont 

répercutées dans l'activité. Après la mise a plat de toutes les spécialités énoncées par les 

inten/ie\vés, nous a\.ons procédé à la recor~struction analytique du secteur afin de situer 

fidèleinent les unités dans le champ des forces animant le secteur. Il est essentiel de retenir ces 

strates d'activités à partir desquelles nous effectuons dans la suite de notre corpus toute 

comparaison entre deux unités. 

Dans un second rnouveinent. nous ailons conduit le critère de l'inscription durable de la petite 

entreprise de production dans le paysage urbain. L'idée sous-jacente est de montrer que ce 

pôle de production risulte autant des difterentes forines d'induction de la modernité qu'il 

contribue lui-meine a la poursuite de ce processus. Eri effet, si c'est la généralisation des 

modes et genres de ie calqués sur les modèles de l'Occident et le progrès technique qui ont 

engendré les acti\ités de production, on peut fdire reinarquer d'un autre côté qu'elles 

constituent un adju\.ant essentiel au caractère urbain des A travers un ancrage 

JO0 Le milieu technique est entendu coriinie I'ensenible des situations et des coriditions productives : les outils, 
mais aussi les rapports sociaux. la localisation dans un espace déliiliité. 
40 1 Mêrne inspirée par les classificatioiis normalisées du BIT telles la CITP-1988 qui a servi de support à 
toutes les études nienees au Sénégal. Le doniaine d'activité de I'eiitrcpreneur ne correspond pas nécessaireiiierit à 
une seule et unique profession. tout comine il n'y a pas de correspondance unique entre la profession et le 
produit. 
JO2 L'urbanité se caracterise par l'absence du travail de la terre. la réduction des rôles de la cellule doiiiestique au 
profit d'instances de médiation (conime 1'.-2diiiinistratioti, l'école. la tirnie, la iiioiiétarisation), par dcs rapports 
sociaux globaux Ibiidés sur l'anon~.riiat et la coritiri;eiicc. Dans les villes africaines, le niodèle de la culture 
urbaine laisse apparaître des sous-cultures assez sirnilaires a celles de l'espace \,illa~eois traditioiinel . dcs 



pennanent dans l'espace d'une part, à travers l'offre de formation et d'emploi à la population 

urbaine active d'autre part, nous montrons que I'é\~olution de la petite entreprise entretient une 

relation étroite avec l'histoire de la \fille et de ses habitants. 

11-1. HETEROGEIYEITE DES .-ICTIIITES RECELYSEES 

Si l'on s'attache qu'aux déclarations des chefs d'entreprise, on re1h.e une grande variété de 

libellés quant aux spicialités exercées. La noinenclature, en identifiant une cinquantaine 

d'acti~nités, renvoie l'image d'un milieu hétérogkne de ce point de vue. La rSf2renciation 

abondante en spécialités ne fait pas apparaître un ordre d'einblie. Cela est imputable au choix 

inéthodologique qui a étS fait de laisser à l'entrepreneur la latitude de décrire son ac,tivité. La 

inultiplication des libellés et la \.ariété des énoncés utilisés pour décrire des spécialités u 

priori sirnilaires prennent sens en tant que procédés de justification ou de Iégitiii~ation tel que 

cela a été mis en évidence par la sociologie interactionniste. Dans cette perspecti\.e en effet, le 

travail englobe des jugements en teniles de valeur et de prestige ainsi qu'un chois de 

syinboles protecteurs de sa spécificiti (lcrhclli~lg). De sorte que, ainsi que l'enseigne E.C. 

~u~hes ' "~ , "c l~o iv i r  l,our le iruwil lu ~ik.v;gttu/ioit lu pl1r.v ,fhr:orcihle ;t~ydiqtre i o ~  pi,hlii*. I I /  

I'tme LJC>.V choses I L J . ~  17Ilrs in~por/ut~/e.v pozrr. trtl I~onlmc. c.vi sot1 p~thlic, otr 1. c*/loi.s qzr'il / ~ C I I /  

,lu I I Y  C I  lire 1e.v d iv~ ,  I..V I ? L I ~ / I C . V  C / L I . T ~ Z I C ~ / . ~  il pelu ~ ~ ~ - C ; / C W ~ I . C ~ ,  O /  pur lcl.v~1 z~i,/ .v il C I ~ ~ J I , L ~ I W ~ L I  c? ?/rcb 

rec011t11/''. 

Nous ajoutons pour notre part que les iléments de \lalorisation personnelle représentent les 

signes de l'intériorisation plus ou moins accentuée de I'ordorinanceinenf des positions et des 

statuts dans le iriilieu Ils introduisent aus situations ob-jecti\es des proinoteurs quarit i 

l'échelle de leur acti\.iti dans la dynamique entreprene~iriale globale, en int.iiie teinps clii'ils 

indiquent une si-rie de transfonnations subies par leur répertoire de rSfSrence. 

relatioiis d'iriterconnaissance, stables et prévisibles restreintes dans ~ i r i  espace peographiq~ie liniite aux 
dimensinris du quartier 
Jil.1 Cf. E. C. liughes. 1906. p 76 



Tableau 1 Les acti~ités enquêtées telles qu'elles ont été libellées par les entrepreneurs 

De inariière plus iinniidiate, la liste des actil ités iiiet en é\ ideiice, outre uiie multiplicité des 

forines de prodiiction, une grande hétérogénéité quant à leur nature historique. Elles ont été 

caractérisées eii distinguant les inétiers issus du répertoire traditionnel, les inétiers d'apparition 

récente exercés soit à un ni\eau artisanal, soit à un ni\eau industriel. On reconriait à côté dr: 

ces forines génériques, un troisième pôle s ~ x r é t i q u e  qui aiticule les sa\,oirs et les logiques 

d'àges différents, parfois opposés. 11 s'agit des niétiers anciens qui ont été modernisés ou ti 

I'imerse, de inétiers d'apparition récente qui ont été investis par des logiques et des pratiques 

propres i la culture éconoinique locale. 

Idcntilication 
1-O.S. 
2-1).(.i. 
3<.'1', 
4-C.U. 
5-I3,'l' 
(>-A 13. 
7-M.Ci:i 
X-S.M. 
'1-1.1. 
10-1l.M 
Il-I3.N. 
12-A.13. 
11-A C 
13-A.]). 
l5-C.l.. . 
I~~-h l~ i ie  1). 
17-13,'l'. 
1 %Mme 11.1) 
194 ).'l'. 
20-13.Mo. 
2 1 -Y.\:. 
2 2 4  ).l%. 
23-hfilc M.1:. 
24-M.F 
25-13, 
26-M.S. 
27-k4 .SI. 
2s-N.W. 
20-~liiie 1). 
'>O-N S 
3 1 -S.C. 
72-1.1) 
33Mllc C. 
34-S (;.A 
3j-F.S 
76-I.N. 
37-M C i .  

idcnti1ic;ition 
.Wh4 1.. 

) . I l .  
40-Mnic Mh. 
41-h4.S. 
42-A.Kb 
43-1 S 
44-A 1). 
45-A.Ka 
46-AC. 
47-Y.M C. . 
48-K.C. 

50-A Ci .  

Cl-I3.I) 
52-M.N. 
53-Ll.11, 
4 - h l ' r a  
55-13.T. 
56-M (iu. 
57-L.S. 
58-N.C;. 
59-Mb.'f. 
t - 1 . .  
01-E.N. 
62-N.So 
6.3-1:.(i. 
644 ).T 
65-l'.C 
60-Ml1c.N. 
67-I1.K. 
68-'1.1). 
09-1; Giil 
70-11 N. 
71-1>.1>ial 
72-h4.[>io. 
7.?-A 13 W.  

libellC Je I'açti\ite principale 
coriccptitin ct assisiaiice en iiihrmatiqiie 
rL'paratioii aiitoiniihilc 
artisanat dii fer 
eliau~sure artisanale 
Ikrraillapc ariisiinat niatcritiii~ Jc rCcupcratitin 
hiiouicrie 
aincublctiieiit apcnccmcnt JCciiroiioii 
nicniiiscnc mctalliqiic 
c<)iidit~iinncinait priduits alimcii~aircs 
éIcctroin~c~iiiilue htihinagc indusincl 
inciiuiscric ilx-iiistcric 
tîilcrie cü~iisseric 
\r)ulanfcne 
rCpaniti(in appareil.; L:lcctroiii~lucs 
bbriwtiiin hncs et caisses dc iiiwniitcniic~i 
confcctiim 
cliaussurc artisanale 
liiiiitc coiiturc 
I%TP srvotid-ircii\~c 
produits çhiiiiiqucs 
csbacIioi~ miiiierc 
Ii'1'1' cngiiiccririg 
ccmfcction 
nicniiiscrie ehcnisicriç 
rtipiration aiitoiiicihilc 
Lihicaiiou de nuiclas 
13T1' ni~.oiiiicnc 
cliliusswc anisanalc 
clli~ftirc 
ügriciilturc inaraicliapc 
i'l~vtricitl: pcnçralc 
con fcctiiin 
iictto>! :ose ii~dus~ricl 
corilkctioii ~iidi~~tricllc 
Ininnclcric 
inciiuiscric ~iic~i~IIiquc 
irparatitin riiniiitenriiicc lic!id 

lilxlla de I'acti\.itc principale 
iimcuo~cmcnts espaces xcrts 
ciinditimnciiicnt produits dc péche 
c\inScctioti indiistrtcllc 
plomhcric sanilairc 
h<iiil;in~cric 
clioiissiire iiidustriclle 
coiilcctiiin 
rcpriitioii autilmohilc 
pridiiits ünismiau\; (ci>nfcction batik. h o p p ~ ~ i c )  
assaiiiisscmcni iro\.auu viiiric 
iiiiir;iiclinp 
transliiniiation plnsii<lilc sncheiic 
13'1'1' pcinliirc Iiitiinent \.tircric etirrelapc 
inipriiiicnc 
coiidiiioiiiicmcii~ p\diiits alinicn\liircs 
coiis~ctioi i  nii.ialli<pic chauilrorincrie 
iii~?iujscric amcul>l~~iicnt 
iinprimcric 
chausswc o~~isünale 
~inaigrc caii Je Ja\e1 diliiani 
hiiiltingaic p8tiss~ric salm rie ihL' 
mcnuiscric in~tiilliquc 
ioiimape liaistige 
blcctriciic géiiérale 
rcsiaurtt~ioti 
rcctifictitioii f:ihncatioii de piL:ecs iiiccaiii<lucs 
I'oiiilcric ariis~nat di1 fcr 
ctinsti-iicticin inCcaiiiilue 
scrigmpliic 
produits cliiiniqiics 
inipriiiicric 
rCpariitioii niticlliiics H C ~ I I ~ I I C  
liiiidcrie diiiuJroiiiirrie 
l:.ihric:iiioii iiihcs cn pl;isti<]iie 
rcpration aiiioin(~bilc 
Iiorlogcric 



Le répertoire ancien désige les métiers appartenant au terroir et relevant du registre 

coutumier. Ils ont pour trait essentiel de n 'a~oir  existé jusque là que sous la forme infériorisée 

du travail casté4"". Dans l'organisation traditionnelle de I'éconoinie. seules certaines catégories 

sociales spécifiées étaient in\.esties de la Iégitiinité d'exercer les activités artisanales. 

L'histoire moderne, en faisant apparaitre de nouvelles forines producti~ es apparentées en bien 

des points aus spécialités du répertoire préexistant, inais ne faisant pas appel aus mêines 

ressorts symboliques, a contradictoirement bouleversé cette donne. Outre de rendre disponible 

le progrès technique. elle a forcé la ii-iutation du secteur traditionnel en offrant un cadre élargi 

de redéploieillent aux anciennes professionalités. De noinbreuses spécialités ont été annexées 

par des contingents de professionnels pro\enant des métiers anciens"'". Par ailleurs, les 

nou\lelles formes productives ont beaucoup contribué à tempérer les ressorts syinboliques de 

l'assignation et de ce fait, ont ou\/ert l'accès de certains métiers anciens à des candidats non 

castés qui ne pouvaient le faire du fait de tabous trks prégnants. 

Ce sont ces inutations qui expliquent le dualisme obsenré dans les activités exercées à un 

ni\reau artisanal ; un dualisme qui renvoie à l'existence d'un pôle spécifiquement coutumier et 

d'un pôle qu'on peut qualifier de moderne syncrétique. Ce dernier se spécitïe par la 

combinaison de traits (cjrganisationriels) de l'artisanal traditionnel et d'instruments propres au 

registre technique nioderrie et esogkne. Par sori caractère hybride, i l  permet 1'6largisseinent 

des rangs des professionnels aux iinpétrants qui étaient auparavant disqualifiés par la 

coutume. Dans le même temps, il transforme les représentations des détenteurs de la légitimité 

traditionnelle. Ceux-ci. par effet d'imitation oii par réalisine. re\ endiquent le ineme caractère 

moderne du mode d'exercice de leur iiiétier. 

-10-1 Cf. A. B. Diop, 196 1 
405 A. hlorice (1987) a rendu coinpte dans ilne étude des menuisiers niétalliques de I<aolack des formes que 
preiid ce passage du registre traditionnel au registre inoderrie. Daris notre ctlide, nous aurons I'occasioii de 
préseilter de nornbreux entrepreneurs qui sont concernés par ce ~>liéiioiiiene. 



Tableau 2 Caractéristiques des entrepreneurs issus des castes et qui opèrent un 
élargissement du registre professionnel coutumier 

Dans le répertoire des métiers récents, on distingue deus unijrers spécifiés par le deggé de 

complesité des savoirs intégrés. 11 s'agit d'une part des spécialités fondées sur des savoirs, des 

procédures et des modes d'organisation coinplexes, qui sont peu vulgarisés et qui gardent leur 

spécificité exogène. A l'opposé, on distingue les spécialités artisanales d'apparition récente qui 

viennent enrichir le répertoire technique ancien par de nouvelles coinpétences4"". Dans le 

cadre   LI déroule~iient du travail, elles reproduisent les logiques discursives structurantes et les 

rituels caractéristiques des inétiers anciens (systéine d'apprentissage fondé sur le mimétisme, 

la valorisation de l'expérience, forines de inise au travail eiiîpruntant à des Iégitiinations 

coutun~ières). De cette inaniére, elles tendent à perdre tout caractère esoçénel"'. 

Identification 

3-C.7' * 

6-A.13." 
X-S.M. 

9-N W.  

%-M.( h i .  

59-Mh '1' 

04-O.'l ." 

11 faut reinarquer, pour expliquer cette situation, que le déploieinent des savoirs iiiodernes 

s'est effectué à travers une estrême fragmentation. Dans un conteste où la disponibilité des 

savoirs et des o~~ t i l s  de production est limitée, l'intervention de nouvelles fonctions 

producti\ies s'est effectuée par le recours aux construits et aux ressources préexistants dans le 

~ ~ 

- 1 0 ~  Le phénomène des recon\,ersions d'anciens actifs di1 secteur moderne qui s'est considérablement étei'rdu avec 
la généralisation de la pratique des "dégraissages" sous forrne de licericiemeiit ou de mise a la retraite anticipée. 
L'ancien personnel tecliniqiie de l'administration s'est réinstallé, ici cri garagistes. là en iiienuisiers, ailleurs en 
électriciens apportant parfois a\ ec eus de nout-eaux prockdés, une coniiaissance des circuits administratifs. Ils 
ont ainsi contribué au reiioil~~elleiiieiit des sangs de l'artisanat et du secteur inforniel et à leur donner de l'étoffe. 
-107 Signalons qu'étaiit donné leur siinplicité ou leur proxiniité avec des iiiétiers artistiques, certaines habiletés 
sont entièrement improvisées. Elles sont exercées par des autodidactes qui nietterit leur conipétence sur le 
compte de prédispositions "naturelles" qui les ont dispensés de suivre le processus de socialisation 
professionnelle qui confère habituellement le statut de profèssioniiel. Dans son parcours \.ers l'entreprise, 18- 
hlme D.D. évoque la couture en ternies de qualité innée. de " c / o t t u .  hlais on peut remarquer qu'elle a bénéficit de 
conditions d'apprentissage qui n'ont rien a eri\.ier aci suivi de cours du soir. .Aboiitiée a des niagiziiies de iiiode, 
elle reprenait le modèles ail mo\eii d'une machirie a coudre dont elle disposait a son domicile. 

19-activité 
principale 
a f l i s : t ~ ~ ~ ~  LIU Scr 

hiiciuicric 
nicniiiscric mcialliquc 

chaiinsuie xtisauiilc 

cliaussurc ai-iisonalc 

inciiuiscric iiictnlli~~ue 

foiidcric anis;inai 
du fer 

8-formation 
professioiinelle. 
plus de 1 O ;riis 

entre 3 c i  l i ~  ans 
plus de 10 atis 

entre 5 et l i i  ans 

ciitrc 5 ci 1 O ans 

pliis de I O  ans 

pliis de lit ans 

4-tradition 
familiale 
oui 

0111 

oiii 

OUI 

iian 

{iui 

OUI 

36-politique 
emploi 
i g t i t ~ o i  de 
f<irniatio>~i 
une clitirgc 
i~hligatioii de 
liiniiatioii 
ohligiiinii Je 
îoniiiitioii 
ol>ligatiiin tlc 
formation 
t>hligatii~n clc 
li)rmat~tm 
obligation ilc 
formntitm 

14-statut dominant 

surgo fiimillc 

surga famille 
Apprenti 

surgÿ liimille 

siirga liiiiiillc 

stirpa S:ii~iiIlc 

siirga làiiiillc 



milieu. Selon les contraintes présentées par la matière, par les caractéristiques du circuit de 

distribution ou par les caractéristiques de la main-d'oeuvre, les acti\.ités se sont subdivisées en 

rôles et fonctions de plus en plus élémentaires, engendrant de nombreuses spécialités directes 

ou indirectes. 

Par exemple, dans la boulangerie, le marché de la livraison aux kiosques qui font office de 

dépôts de vente a fa\.orisé l'apparition d'un nou\leaii métier : celui de seiiii-grossiste franchisé. 

De\.ant l'économie financière que pouvait représenter la suppression de la prise en charge des 

points de vente éloicnés, - les propriétaires des unités de fabrication ont essayé de réduire les 

frais de transport en faisant appel aux pou.cve-l,oi,.tscI"X rétribués à la course. Allant ensuite 

plus loin dans leur logique de réduction des frais d'exploitation après avoir tenté en vain 

d'instituer de nouveaux rapports coinmerciaux avec les revendeurs, ils finissent par supprimer 

les kiosques de quartier et transformer les coursiers en semi-grossistes. Poiir cela, ils leur 

accordent la possibilité de créer et de gérer leur propre rkseau de distribution auprès des 

boutiquiers de leur chois, lorsqu'ils ne peuvent pas eus mSines devenir revendeurs-détaillants. 

On peut ajouter un dernier caractère qui illustre l'enracinement définitif de ces métiers dans le 

répertoire technique local : leur organisation qui emprunte aux logiques des spécialisations 

culturelle et ethnique4'". Certains métiers artisanaux présentent une image où ressort la sur- 

représentation de certains groupes culturels coinine c'est le cas dans les n.iktiers anciens. Si 

hu/p~,rrlur. wr,/(~j'et .c.o)~h~k& dominent dans le travail du fer, ce sont les murzjuk'"" et les cap- 

\.erdiens qui constituent aujoilrd'hui encore la ma.jorit dans la peinture et la vitrerie. Si la sur- 

reprisentation des uns tient, on l'a dSjà souligné, au fait que c'est principaleineiit dans ces 

4OR 11 s'agit de jeunes guirieens dont les parents sont géiieralernent petits-détaillants dans les boutiques de 
quartiers ou ils ont remplace les boutiquiers Maures. 
400 I I  existe de iionibreus travaux, coiiinie ceux de R. Bonnardel (197S), d'.A. Touré (1985) et d'A. Dubresson 
(1990). qui ont étudie les activités iiiarcliaiides en milieu urbain sous l'angle des logiques etliniques ou de 
nationalité qui les organiselit. Cette specialisatioii etliiiique n'est pas propre aux \-illes africaines. A. Touré 
(1985) rapporte qu'il a existe dans le Paris du NVIII siecle uiie orgaiiisatioii des niétiers urbains selon la logique 
du c.k)sc. .sIi(y), parfois à caractère "ethnique" : les porteurs d'eau au\.ergnats, les niaçons liniousiiis. les 
décrotteurs savoyards. De nos jours encore, cette "etlinicisation" des petits métiers urbains reste encore 
pertinente en obsewant qiielques variantes près. Ses protagonistes ont pris des \,isages différents. .Ainsi, le niétier 
de tasi parisien est doriiirie progressi\.eiiient par des profèssiorinels d'origine iniiiiigree (caractère qu'il parlaye 
d'une certaine maticre avec cclui de hloritréal et de New-York), tout coniiiie les illétiers de la securité pri\ée 
seinbleiit être l'apanage J'urie certniiie cat+orie de populntioii . Noirs, hlaglirébiiis 
4 1 0  laes n?<n~~!jrrk, encore appelés ~ ! j ~ g o ,  sont des populations cliristiaiiisées du sud dti Skiiégal 



~ ~ o u p e s  qu'il existe un systèine social d'inégalités du type de la caste, celle des autres tient à - 
des circonstances historiques4". 

Cristallisant souvent des enjeux sociaux iinportants, certains inétiers jouissent d'une piètre 

iinage et sont particulièrement stiçinatisés ; soit parce que l'opinion ne les différencie pas des 

iiiétiers de caste, soit parce qu'ils renvoient I'iinage de métiers résenrés aux inarginaus 

sociau~'"~. 19-U.T., dirigeant d'une entreprise de peinture, inet cette situation sur le coinpte 

d'une réalité plus globale qui est l'absence de solutions, en dehors de l'apprentissage, pour la 

prise en charge des enfants en déperdition scolaire ou sociale. Selori 1 ui, "[. . .], 0 1 7  11c 17c1u/ pir.s 

le I I I ~ I ;  1c.s ~ P U I I P S  uppr~'~~/i .s  II(> .s011/ p~/.s .fucile.v. (."CS/ L ~ ~ I C  ... je I I P  SUIS pus ~ ' 0 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 /  ~ f i r . ~  su, 

I I I U I , ~  ... ~)oilÙ , Il ri)- LJ pu.< ~ I c  ~ ~ o c u / i o ~ ~  .sclir~c ~1cl1z.v /c~.s ~t~c;/Ic~r.s G ~1p17r.e11/I.v,v~1gc!. 1 ~ ~ s  ,jc*ur~c.v O Z I Z  

se dir.igcn/ vers les '3nc!/i~r.v", .vo11/ 1ë.v jctr11c.s ytri orl/ le plta dc j7rohl2rtze.s ù I'icolc, tl~rrîs Ietrr. 

. furt~ilke, dos pl.ohl2nic.s (le con~por/c.n?e~?/. Ho~i, pu.v /~ZIJ?~UI:Y,  I ? I ~ J I . S  y l4~ilzd I I ? C I ? ~ P  lu pltlj)~lr/ du 

/ë111p.s c 'es/ conln~c sir, 11'c)sf-cc pn.s :? (.'O nfc?s/ dol~c pus purce qzr'i1.v s017/ uppre17/i.v pc.in/rcs ou 

l ? l ~ t ? l ~ ~ ~ ~ ~ k ' l ' . ~  ( [14 '1 / .~  .VC' Li/'O~llO/7/. 11 1 7 C ! ~ f ~ 1 l i /  ]>Li.Y .Y(' \)Ol/~'l' /(J,fiJC'C', ~ / t /  L / ; / l l ~ l / 7 f  OZ1 LI24 p:/rO/~?, 0 1 7  C'l7 

/~.ozri?c pur./ou/./ ... /. A iuir~/c~/~rrn/ se -fi)rzcfc.r szn. ~ z r  17oz1r. irl/cv-t/ire y tre so17 .fils in/Pgrc 111ie 

prc;f>ssiolr, con~ine hcc~l/c.otp LI. ~ U I ' P I I / . V  I1oii/ .fui/ ~ c > I ~ ( I ~ I I /  I O I T ~ / C I ? I ~ S ,  C'LJ.~/ L / I ~ U I I L ~  I ? ~ ~ I ? I P  

e.~u~Cré, 17orî V 111.~-loi qtre .v'il j, u crlr/u/i/ c/e.jetrrte.s y111 11c) ji)ll/ rien mu/i17 ut/ soir; cle.v/ 

purce (/21'017 /011r. u 111i.v ~ I C ' I I I  LIC) L * / I O . V ~ ~ S  L ~ U I I . ~  lu /?/L>. ('C.v/ poz~r qu'i1.v . S ( J I I /  L ' O I I I ~ / C ~ . Y ( : . ~ " .  On 

le voito les nouveaux répertoires sont in\,estis par des logiques discursives qui leur sorit 

étrangères, inais qui n'en sont pas inoiiis prégnantes. 

A ce stade de la décon~position analyiique du secteur de la prodi~ction, ori peut reinarquer que 

la petite entreprise fait coexister des fonnes de productions anciennes et d'autres qui sont 

iiou\.elles et erogknes. On a affaire à des construits qui intègent deus registres spécifiés au 

départ par des procidis. des instruments et des logiques différentes. des "h1oc.v .socAio- 
4131, tëcI71~olo~qiqzr~'s d'âge différents. La dii.ersité des situatioris dans chacun des registres 

-11 1 On pense par esemple à la proximité confèssionnelle qui a coiidiiit les populations christianisees à ètre les 
premières iiiitiées aux iioiiveaux doniairies (conime ce fut le cas pour I'iristriictioii fiançaise). 
412 Plusieurs raisons contrihiieiit a accréditer cene iniage : le reciutenient exclusif auprès de jeunes gens eii 
rupture scolaire, faniiliale et sociale, la dureté des conditions d'appreiitissage qui font resseriibler les ateliers de 
furination a des centres de correction et de réinsertion. Souinis à une discipline stricte. les apprentis ne sont pas à 
l'abri des corrections de leur niaitre-Soriiiateur pour le inoiridre &cati. 
-113 Les blocs socio-teclinolo~iqiies sont, selon P. Bouvier (1989) a qui iious I'en~~>runtoris. des entités sociales et 
techniques t'ondées sur la i~iixité entre des processus et des ~)rocédures 





agro-alimentaires) à l'aide d'instruinents sous-tendue par un sa\,oir spécifique. Selon le type 

d'organisatiori de Itacti\.j té suggérie par les libellés précéden ts, on dégage deus fonnes 

producti\.es : la transfonnation de t!.pe artisanal et la transformation industrielle. 

Tableau 3 Répartition des activités selon le domaine 

Dans le prèinier cas, la spécificité du tra\,ail d5coule du f i i t  qu'il est centré sur les 

coinpétences personnelles de l'exploitant. Mêine lorsqu'il ne réalise pas lui-iiiêine la 

fabrication des obiets, i l  participe activenient à la conception et à l'organisation du travail. La 

doni. activité 

bitiment génie ci\ il 

mode 

inaiiipulation de niétau\ 

preparaiioii conditionnement produits alimeii~aires resiaurntion 

lransfornialion poi! mères 

electricite mecanique froid iiidustriels 

reparation aiitomobile 

chaiissure 

inipnnierie 

nieiiiiiserie ebenistene an~eublement 

inforniatique electronique doniestique 

mecanismes de precision 

agriculture niaraichagz 

industrie e\iracti\ e 

TOTAL OBS. 

production dépend étroitsinent de sa connaissance du inktier. La décision de lancer une 

production depend des coininandes effectuées par la cliei~tèle de proximité (marché à l'échelle 

de la ville tout au PILIS), qui prend systématiquenient en charge le financeiiient de l'achat des 

fournitures. L'essentiel de ces iritrants pro~tient du secteur industriel et des circuits 

cominerciaux d'iinportation Si leurs horizons coiiiinèrciaus sont rkduils, les producteurs ont 

sou\.ent à résister a la concurrence des produits importés au\cquels les leurs constituent le plus 

souvent des substituts. Si on se place dans une perspecti~e marxiste, on peut sig1:iialer 

l'indépendance relati\ e de l'exploitant qui posskde ses inojrens de production"%t qui ne 

perçoit pas de salaire . c'est le produit de la Lente des obiets hl->riques qui constitue son 

revenu. 

416 Daiis ce p6le. i l  n'existe pas de formes societriires de la propriété en dehors des ateliers familiaus 

Nb cit 

10 

10 

9 

7 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

- 3 
3 

- 3 

I 

73 

Freq. 

13.7"0 

13.7"o 

1 2 . 3 " ~  

l).hq> u 

9.6'0 

f1.8 ' )~~ 

0.X0o 

6.Xf)o 

- 5 .- ;'y0 

5.5%) 

2.7% 

3.7'%) 

3.7"~ 

I.-t0o 

100.0'%, 



Les formes industrielles se caractérisent quant ii elles, par une plus forte intensité 

capitalistique (capital fixe, capital circulant, c)~cles d'in\ estissement plus long) et partant, elles 

se situent à des niveaux de production supérieurs. Les contenus et les forines de dérouleiiîerit 

du procès de tra\.ail sont plus compleses et (en théorie) plus rationalisés. On observe une 

application plus généralisée du salariat, la systématisation des foriiies inter\~entions sur la 

matière et des procédures de décision. Les conditions de la production sont plus 

indépendantes du financement que peut consentir la clientèle. Généraleinent, à l'activité de 

transformation proprement dite se greffe une fonction coininerciale distincte dont I'iinportance 

\.arie selon la taille de l'entreprise. 

Le second pôle constitutif du secteur regroupe les acti\.ités de prestation de services qui se 

caractérisent aussi par la cristallisation du travail dans la matière à l'exception des services 

II s'agit plus préciséiilent de I'enseinble constitué par les services inatériels 

d'entretien, de réparation, de maintenance à destination des nîénages ou des administrations 

où l'intewention s'efTec.tue sur des objets déjà esistants. Autrement dit, on a affaire à des 

activités auxiliaires qui se situent en aval de la production industrielle. Elles font appel ii une 

technicité et a des compétences sous-tendues par des savoirs techniques et intellectuels. Elles 

recoupent, par certains aspects de leur dCroulemetit, le modèle de l'artisanat. Le procks du 

travail, par exeinple, entretient une forte dépendance a\zc l'expérience productive de 

I'esploitarit. Lorsqu'il n'est pas lui-inêine technicien, ce qui est fréquent dans les unités plus 

iinportantes, les intertrentions sont hiérarchisées selon les niveaux de nîaitrise professionnelle 

des divers collaborateurs du patron. Le t!.pe de relations que le producteur entretient vi~-à-\~is 

de sa clientde est une dépendance sinîilaire à celle iiientioniîée pour les niveaux 

interiiîédiaires dans les activitis de production à sai.oir le tra\~ail sur avance, des revenus 

déterminés par l'importance des tra\.rius exécut6s. Les unités se spécifient par des capitaux 

techniques fixes plus iiiipo~arits du kit des coùts élevés de l'outillage. Aticune d'elles 

n'entretient de rapports fonnels de dipendance du type de la franchise OLI de la sous-traitance 

des fonctions de service après-\.ente, de maintenance de niarques indiistrielles, nialgk ce que 

suggkrent parfois certaines enseiznes. 



Cette présentation éclaire ce nous entendons depuis le début de nos développements par 

acti\.ites de production. Elle met en évidence un des déments-clés de la définition du secteur 

de la petite entreprise à \,enir. Pour être central à notre définition, elle n'en est pas moins 

insuffisante quant à sa capacité à faire ressortir la diversité des situations et les déséquilibres 

internes. En I'occurrerice. elle ne fait pas apparaître la raison pour laquelle des professionnels 

exerçant des métiers rele\.ant u pr~or-i du mênie domaine inettent en avant une spécialisation 

distinguante. Dans la mécanique par exemple, certains professionnels se déclarent 

mécaniciens tandis que d'autres décri~~ent la spécialité dans le domaine (construction, 

rectification de pièces). De la insrne façon, dans le secteur de l'habillement, qiielques patrons 

identifient généraleinent leur activité, tandis que certains autres font valoir la nature précise 

dans le domaine, indiquant une spécialisation. 

Grâce à I'obsenration et au croisement des données relatives au personnage du promoteur, 

nous nous soinmes rendu compte que pour que notre recomposition taxinomique puisse 

rendre compte fidèlement de ces dimensions, il fallait identifier le facteur explicatif du double 

processus de différenciation et de segmentation d'un doinaine d'activités donné. Si la division 

technique du tra\rail infonne qu'un domaine d'exercice combine plusieurs formes et niveaux 

de travail et de sa\,oirs. sa coinplexification peut être référée à des construits si:mifiants. 

Autrement dit, on peut considérer que les types et le deggé de complexité des savoirs 

niobilisés sont fonction de facteurs au preinier rang desquels figurent le financement. inais 

aussi les rituels professionnels en \.igueur, le n i~~eau  de fonnation du patron, l'orientation 

donnée à son activité. 

Si la mécanique industrielle (la construction et la rectification de pieces) n'a flnaleinent que 

peu de rapports avec la réparation autoinobile, c'est parce que les connaissances de base 

mobilisées sont distinctes, tout coniine le sont les objets sur lesquels s'esercent les sa\.oirs 

niais aussi les modes d'orçanisation du trakail. D'un côté. on est dans la figure d'un artisanat 

de production : la part des apprentis est déterminante, le procès de travail dépend 

principalement de I'espirience producti\.e du patron. De l'autre, le procès de transformation se 

rapproche du travail industriel : rationalisation, plus grande surface financière, plus grand 

capital fixe, di\fersiti et coriiplesité des sai~oirs mobilisés, rnarchés de destination plus 

"' Dans les services aux personnes, i l  n'y a pas de séparation entre le rnornent de la production et le iiionient de 



étendus. La part des ouvriers qualifiés, partant celle des salariés, est infiniment plus 

importante dans le second que dans le premier. 

II-2. L.4 SITUX TIOR' TECH,1TLrE, LTJh'E I c4 RI4 BLE Q t  'I SIXTHETISE TOL'TES 
LES C.4 RA CTERISTIQtTES DES CI'ITES 

Pour caractériser la population des unités dont les dirigeants ont été iiiterrogés, nous skons 

donc opté pour l'utilisation du critère de la situation tec~ini~ue"~.  Cette variable composée est 

construite sur le inodèle d'une échelle d'attitudes. Pour chaque ressort (emploi, 5ge de 

l'établisseinent, horizons tinanciers et coininerciaus) qui éclaire sur la situation de la structure, 

nous a\ons isolé une \ariable coinme indice. Entre plusieurs variables disponibles. nous 

avons choisi celle qui nous a paru la plus compatible avec l'ensemble des autres \.ariables- 

indices adoptées. En effet, lorsque nous avons procédé aux tests de coinpatibilité entre les 

variables pressenties pour coinposer notre critère, nous nous soinnies rendu coinpte que la 

présence simultanée de ceriaines d'entre elles produisait un certain nombre de biaisJ'", 

notaininent celui d'exagérer certaines cotations. Concernant l'emploi par exemple, nous a\.ons 

préféré retenir la variable "14-statut doininant" à la place de la variable "13-nombre 

d'employés" parce qu'elle permet d'équilibrer l'information fournie par ailleurs par la variable 

"1 1-âge de I'entreprise". En effet, la présence siinultanée des deus variables ("13-noinbre 

d'einployés" et " 1  1-àge de I'entreprise") comme indicateurs de la situation de l'entreprise, 

donnerait à penser que les établissements les plus ancieris et eiiiplo!.ant le plus de personnel 

sont a créditer d'une bonne situation tant sur le plaii technologique que sur le plan de la 

complexité des processus et donc de la rationalisation. Ce qui est loin d'ztre le cas. 

Après ces tests de compatibilité interne. nous alTons tinalement retenu les variables-indices 

siii\.antes : l'âge de I'eritreprise, le statut doininant dans le personnel eiiiployé. la nature de la 

participation du chef d'entreprise au proces de travail, l'origine des moyens financiers 

consomniatioii. 
AIS C'est une variable coiiiposite que nous a\-011s recoiistituée pour coniperiser l'absence de niesures quaiititati\.es 
Iiabituelles indicatrices des iii\.eaus d'esploitation : chiffre d'affaires, formatioii brut du capital fixe, casli-flow. 
Nous n'a\,oiis pas procédé a ces iiiesures parce que dalis la préparation de notre enquête. nous a\.ons aiiticilié sur 
le fait que l'ori n'arric-ernit pas a réunir des dorinies Iioriiogèiies pour I'ensenible de iiotre population. 
419 Bien sûr, ce procédé est discutable a bien des égards. NOLIS rappelons toutefois que le premier critére 
d'oO.iecti\.ité du clierclieiir en sciences sociales réside non dans sa capacité à proposer des catigories explicatives 
irréfutables, inais plutôt dans sa capacité à reconnaître et à expliquer la part d'arbitraire dans sa démarche et à en 
en\,isager la falsifiabilité. .A cet effet, oii petit se reporter titilenient a la célèbre détinitioii \+éberieririe de la 



inobilisés au lancement de I'établisseinent, l'évaluation (subjective) de la situation financikre 

de I'uriité, les horizons cominerciaus. Elles présentent l1a\.antage de produire des résultats 

cohérents sur la situation des établissements et de rendre assez fidèlement compte de la réalité 

observée. 

Ensuite, nous a\oiis étalonné les inodalités de chaque variable-indice en avant à l'esprit la 

question sui\.ante : quelles sont, dans les types de réponses possibles, ceux qui ont le plus de 

chances d'indiquer le plus haut degé  de structuration (au sens de confonne au inodéle de la 

finne occidentale) des établisseinents ? Notre idée a été, considérant la j~ariable-indice " 14- 

statut dominant dans I'entreprise" par exemple, d'attribuer la cote O lorsque l'activité de 

I'entreprise est assurée inajoritaireinent avec des aides fainiliaux, la \faleur 1 lorsqu'on recense 

des apprentis, la cote 2 pour les intermittents et la valeur 2 lorsque la condition de salarié est 

dominante. En effet, pour qu'un dirigeant d'entreprise recourt a l'embauche, i l  faut qu'il ait 

estimé le travail non qualifié coinme un handicap menaçant son engagement dans des 

logiques productives et coinmerciales spécifiques. Ensuite, l'application du salariat est un 

s i g e  indubitable de l'existence de résenes en trésorerie consistantes, mais aussi un bon 

indicateur de la nature des marchés destinataires et di1 ni\.eau de rationalisation des rapports 

de tra\,ail. En généralisant ce procédé pour toutes les variables-indices retenues, nous sommes 

parvenus à un tableau de cotations correspondant au tableau 4. 

Tableau 4 Cotation des modalités que prennent les ~.ariables constituti\.es de la ~.ariable 
recomposée "situation de I'entreprise" 

notion d'idéal-type (in E.\srri srrr I I  rhc'oric clc Irr sriertcc. Plon. 1065). \.I. \I1eber, a ce titre. peut ètre considéré 
coilinle le tlieoricien de la ':firl.\~fifi<7hilirt~" bien avant K. Popper 
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Chaque observation de l'enquête a ensuite reçu une valeur pour la rkponse qu'elle a produite 

au questionnaire. Puis, les valeurs attribuées aux différentes modalités prises par les variables 

ont été additionnées de manière à produire les coordonnkes du point par lequel 1'obsen.ation 

sera représentée sur une figure. Toutes ces données ont été rasseinblées dans le tableau 5. 

Rfemento des intitulés des variables utilisés dans le tableau 5 

LILLE 1 @ 

variable 

var1 I 

var14 

var22 

var25 

var26 

var43 

var57 

var77 

intitulé conlplet 

â-e entreprise 

statut dominant 

nioyens financiers inobilisés 

financement actuel 

situation financière actuelle 

mobilité établissement 

participation production 

horizons commerciaux 



Tableau 5 Table des cotes 



Le plan où est reporté le score obtenu par chaque observation est coinposé d'un axe des 

coordonnées où sont reportes les nuinéros d'identification des obsenations et d'un axe des 

abscisses gradué de O à 72 (soit I'intercaile entre la côte miniinale et la côte maximale qu'un 

entrepreneur peut se \.air affecté). Cela correspond à la figure présentée ci-après. 

Répartition des entrepreneurs ~ d o n  la "situation technique" de leur unité 
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1 
1 1 l 12 

11 
01-0s I _i 2 2 4  

O 5 10 15 

total ddelu  



11-3. LA I 14 RL4 BLE SITL{A TIOA\' TECHAÏQL'E PERlIfET L'IDEI~'TZFIC~ TION DE 
TROIS STR.4 TES D :4 CTIJ ]TES 

Au tenne de cette manipulation, nous soinines panTenus à dégager trois strates d'entreprises. 

La première regroupe les unités ayant réalisé un score inférieur à 8. Elles sont spécifiées par 

les faibles surfaces financières occupées et des horizons coinmerciaus restreints. L'activité 

obéit à un rythme irrégulier qui ne doit cependant pas faire conclure à sa saisonnalité. La 

technologie iitilisée est rudimentaire et les logiques de mise au tratrail emprunte au discours 

~outumier"'~': le salariat intébgal y est absent, le recours à la main d'oeuvre tàiniliale ou 

assiinilable est fréquent. 

Sur cet échelon, le progrès technique apparaît sous fornie d'îlots. La base instrumentale des 

ac t i~  ités s'élargit en incorporant quelques outils iiîanufacturés que les professionnels arrivent 

à intégrer sans profondéinent perturber le inode d'ordonnancement des rapports sociaux de 

production ainsi que le cours du travail. Ces innovations n'allègent pas fondainentaleinent la 

charge physique de tra\.ail dans la mesure où l'investissement physique reste quand même 

important comme du reste le nombre des manipulations. Le progrès qu'elles pennettent se 

limite à un gain de producti\.ité ponctuel du fait de l'utilisation d'un instrument (chalumeau, 

instruinents de coupe dans la ferblanterie, gabarits, cambrions et meules dans la fabrication de 

chaussure) pour obtenir de meillei~res finitions ou une uniformisation progressive des séries 

produites. Ces petits sauts qualitatif's font retrourer un nou\leaii souffle aux inétiers concernés 

(généralemerit des inétiers de l'ancien répertoire). Les petits gains de productivité ou de 

qualité qu'ils procurent sont toutefois suffisants pour ouvrir de nouveaux horizons 

coininerciaux aux producteurs. Ainsi dans les métiers de la forge, en plus des ustensiles de 

cuisine (marinites, fourneaux malgaches, louches, écuinoires) et autres biens doinestiques 

courants (bouilloires. arrosoirs) qui appartiennent depuis longtemps au paysage des courées, 

les artisans produiserit à destination d'autres pi-oducteurs coinine les maraîchers, les 

420 Dans les niveaux d'activités les plus précaires. certains professionnels parient sur les spécificités culturelles 
sénégalaises . Alors que certains de leurs homologues de caste investissent la cordonnerie moderne. certains 
orrdc asent toute leur actii-ite sur la confection d'aniiilettes et l'exécution de nienus travaux de réparation sur des 
objets en cuir oii non (conime les sandalettes industrielles en plastique). L'image que renvoie leur activité qui est 
signalée par une table adossée a quelque arbre ou mur d'un endroit a fort passage est celle d'un artisanat de 
subsistance. Pourtant, si les etablisseiiients sont mobiles (c'est la raison pour laquelle nous lie les avoiis pas 
enqi~ètés). on ne peut se fier a cette iniape misérabiliste. La confection de gris-gris est très lucrative. leur prix 
peut sléle\'er a plusieurs dizaines de iiiilliers de francs sui\atit les \,ertus qu'on leur prèle. Erisiiite. clle est loin 
d'être nienacee de disparitiori car les sénégalais sont consoriiriiateurs de ,q~rluc (sris-gris) et la coiifection des 
talismans est soiiniise à des connaissances et des pratiques ésotériques. 



a\iculteurs qui, la crise aidant, se sont détournés du inarché de l'iinportation4". Cela gâce  à 

l'adoption d'instruments manufacturés simples conime le ventilateur "air-feu", les soufflets 

manufacturés, les postes de soudure. La description rapide de I'établisseinent de 64-O.T. 

pennet de se faire une ineilleure idée des réalités dans ce niveau d'activittis. 

Unités composant le premier niveau de l'activité dans le milieu de la petite production 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 

total obtenu 

72;'~ d'origine, 64-O.T. dirige une fabrique artisanale d'ustensiles doinestiques localisée daris 

un parc d'activités qui se dé\ eloppe sur les e~nprises réser\,ées de la gare de Co1c)baile. Le gros 

de son activité est reprisenté par la production des gands ustensiles de cuisine (les nrhcrnn) 

~~ti l isés pour la préparation des repas lors des céréinonies fainiliales. fabriqués pour le coiiipte 

de coininerçants installes au marclîé Colobane. Son einplacemeiit correspond à un vaste 

espace recouvert d'un toit constitué de matériaux divers (des carrés de tôles en certains 

endroits, des sukel en d'autres), posés sur une charpente maintenue par une dizaine de piquets 

à fourche hauts de près de 2 inétres. Dans ce hangar s'acti~ent une quinzaine de personnes qui 

-12 I En plus de l'activité proprement dite de production d'ustensiles et d'outillage. ils interviennent aussi pour 
prolonger la vie d'objets niariiifacti~res coiiiine les pots d'échappement de \.t.liicules autornobiles. 



lui sont toutes apparentées. L'espace de travail est organisé en deus "ateliers" r6sen.é~ l'un 

aux opérations de nioulage-coulage, l'autre à la fusion du métal. Il existe par ailleurs une zone 

inixte où s'affairent les aides chargés des finitions et où s'ainoncellent les oL?jets les plus 

divers. 

Le premier atelier a une surface d'environ 30 m'. Dans une partie destinée aux opérations de 

inoulage-coulage, le sol est organisi en bandes humidifiées et préalableinent aplanies au 

moyen de masses. Elles libttrent d'étroits passages où les employés évoluent a\'ec soin atln de 

ne pas les piétiner. C'est sur ces bandes que s'effectuent les principales inanipulations, tandis 

que les autres parties du périmktre sont jonchées d'ustensiles divers (des cadres en bois de 

dimensions \.ariables, des tamis, des rkcipients) accueillent les opérations de priparation des 

inodèles (talcage) et de finition (telle que le marquage des ustensiles). L'atelier de fusion qui 

présente des dimensions kqui\,alentes se dresse au milieu du hangar. Il a en son centre un 

foyer d'un diamètre proche du mètre et d'une profondeur de prtts de 50 cm. Alimenté en 

inorceaux de bois ( I I K J I U ) ,  sa ventilation est assurée par l'air projenant, grice à des conduits 

enterrés, de quatre grandes outres en cuir regroupées en paires et formant avec le foyer un 

angle de 30' environ. Elles sont activées par les aides-apprentis qui se relaient pour maintenir 

le feu. Sur le foyer. on compte parfois jusqu'à trois grands récipientsc'? où le métal est fondu. 

Durant cetie séquence. la clualité de la fusion est régiilicirenient sur\.eillie par le "chef du 

départeinent" en personne qui iriten ient au iiioyen de louches a lorigs manches pour éliminer 

les scories. Le déroulement des opérations par la suite est identique à ce qui a été 

habituellement décrit4". 

Si les ~~olumes de production sont soumis à des variations (liées aus commandes des 

crrossistes et ails disporiibilités financières pour a\ aiicer la inatikre premiere et ainsi tralrailler - 
422 Ces récipients en métal lourd ne sont utilisés qu'au quari de leur contenance. hlais le patron nous a explique 
que le volunle de niétal fbiidu était fonction des besoins des mouleurs qui irnprinieiit le n.tlinie de la productioii. 
-123 De iiombreu\r auteurs (cf. P. \'an Dijk, 1977 ; .A. Dubresson. 1990 ; P. Lassalle et J.-B. Susier. 1997) ont 
décrit précisérnent ces manipulations et en des teniies concordants. On lit chez A. Dubresson (op. CII. p.673- 
671) que "Ie n t o d i . / e  i r  I . L ~ ) I Y ) ( / I I ~ I . ~  c i l r i  O éik / ) I . c ; ~ ~ / L ~ / ) / c ~ I I I L ~ I I I  .vc.ii' OII LI~~IIS III~IY.C~LIIIS CIISIIIIL> ~ t ~ r ~ I é . s .  P.FI 1 . ~ ~ 1 1 p l i  dt, 
1 c 1 . r ~  c i  I.CII\.C>I:\(; ~ I I I .  1111 . \ ~ c . / L ,  : tq11.2.s t /~; ;c . t*~.c. /crgc.  I I I ~  /.,I.LJIIIIC,I. < . ( I ( /~P  ('11 / ) o i s  L'.SI O/<IL.<; LIII~OIII. C/C / [ r  /)cI.s~> CI ~OI I I . IY ;  

1 ~ ~ 1 . r ~  G .so11 1o11r ; /)III.\ '>.VI /~o.vc;  le c ~ 1 1 c ~ ) c w r r  ~t~111.s /~YIIIC,/ /(>.S. I I I~I I /L, I I~. \ -  ~ I I I  i ~ 1 . s : ~ ~ ;  LI / (  .so/)/c 111oui//t; ~ I I ;  /)or11,111 

/'c~III[)I.(J;III~~ ~ / l r . f i ) ~ ~ d  d l 1  111od2/cb, C>II.VII;I~) / ~ J / ( ~ I I C ; ~  1 1 1 ~ ~ 7 ~  111 I ~ , . ) I I / ~ ~ L J I I C ~ .  /,c*.v ~/c,II.I- /)OI.IIC~.S (/II c [ r ~ / ~ . t l  i l ! f i r i~>~lr .sol II olor.\ 
reli~.~!e.s i l i S c ~ [ ,  ~ ~ ~ ~ C L I I I I I O I I ,  el 1e.v 111o;i;t;.s cl11 ~ i i o c I > / c ~  .SOIII ~ / ~ ; g c ~ g é ~ , . s .  . v c - l ~ / ~ 1  . s ~ ~ / ~ . ~ I . v I ~ I I I /  .s1rr 11, .~oc/cl /O ~ ~ I I . I I L ,  I ~ I L ~ / L >  1/11 

I I IO I I /O~~J .  /,,./le cJ.s/ ~ , I I~ I I I IL> CILS / ( r l c ,  C ~ ~ I ~ I I I ~ C ~  /C).S C,III/II,~IIIIC>,~ i ~ i . \ c ~ ~ . ; l ~ ~ . s  [i / ' I I I~L; I~ILJI I I~ '111 C,LIC/I.C 01 d l /  C/ I (~)(YI I I ,  ~ I I L ,  /L,.Y 

otr~-r ;~, l . . \  ~ C / ) / ( J L ~ C I I /  I I I ; I I I I / ; C I I ~ C , I I / C ~ I I ~  .i111. /c .SOC./C, : 11 I . ~ . s / c ~  LI \.C,I..S~~I. /c, I I I L ; ~ ~ I /  [,II , / i ~ . \ i o l r  11111. I I I )  /I.OII Je c o 1 1 1 t ; t ~  / )C?~L,L ;  



par anticipation), I'enchainement des séquences suit un ordre Unmuable. Ce sont les inouleurs 

qui impriment la cadence. Dès qu'ils coininencent un ou\-rage, ils commandent une quantité 

de métal fondu suivant la taille de l'ustensile à fabriquer. En fonction de cet ordre et du délai 

estimé de la fin de la préparation des moules, le chef de la forge alimente les cuves de fusion 

et fait activer le feu. Ainsi, dks qu'un groupe de inouleurs a fini uii ouvrage, la quantité de 

métal en fusion qu'il avait demandée lui est immédiatement livrée. De sorte qu'il n'y a 

pratiquement pas de temps iiiort entre la fin de la préparation des moules et l'opération de 

coulage proprement dite. Étant donné les effectifs de l'unité (une quinzaine d'employés tous 

apparent& a 64-O.T., mais dont deus seulement reçoivent l'équivalent d'un salaire), seule la 

dextérité des préparateurs autorise la fàbrication quotidienne d'une vingtaine d'objets. Dans ce 

cas, l'apport des technologies nou\lelles reste négligeable. 

N'ayant pas accès au créneau des biens d'équipement importés, ne pouvant même pas 

prétendre au inarché de seconde main, les professionnels sont voués à l'usage d'un outillage 

stable. Mais en "faisant avec les moyens du bord", ils démontrent des stratégies de recul de 

leur frontikre technique re~ative."~. Certains artisans improvisent les savoirs techniques pour 

contourner la rigidité des techniques diçponible~~'~. Alliant à leur expérience productive une 
4'f vigilance toute ki l in~rie iu~e -', ils investissent dans une démarche d'auto-production 

technologique pour créer les instruments dont ils pensent qu'ils donneraient une autre 

envergure a leur activité. On a affaire à des entrepreneurs-ingénieurs pour lesquels il n'existe 

pas de dissociation possible entre ce qui est produit au final et ce qui sert de socde à la 

crrr cc.ntrcl L//I  C / ~ L I ~ ) ~ L I I I .  operatiolt pri.-ïc L'II cltmgc prrr IL' p~rtrort qlri 17L:r!fi~'. i~~~e.fOi.s r c ~ o ~ l r r ~ e ; . ~  CI 1,i~Ik.s les objet.s 
oillsi cor!fidiorrllt..s, /a c/rr<~/iti c/es.firlitior?.s." 
424 C. Debressori (1989). pour étudier les pôles technologiques du développement, propose un vaste cadre 
conceptuel. II écrit en effet que : "1~7 pro.\-inrile; lec/ilriquc cas/ crl/cl de (clc.\-pirinrcc p - o d ~ r c r i i ~ ~ ~  dut?.s IIIIC 17tër?tc 
IigrlCc ~ r c l ~ r r i q w  ct ILI tli.sroi~ct> tecltr~ic/rre ~ ~ r o i ' i o l t  dir c11t7trgcme~nt (le 1igtt~;r. 1.0 /)ro,i-irni~~; CSI uh.solrre L/LIII.S I'61ut 
t l i r  .scr~~oir~firirt* ik /orr.s IC.S /)t71.tici/)n1t/.s JII r(<)r?t<~irr~' i r  irrle ~;I)OC/IIL' c / ~ I ~ I ~ c ; L '  0 1 1  r c > l n i i ~ ~  ii I'c.~/)irierrcc J'rrrlc,firrtrc 
/)rrr1icrrlit2rc.. /)LII?.V 1111 chor11/> /ec~lttrir/rrr ii'orrr7~! ( I~n r  e.i-crrple ILI mc;ca~riqnr), i l  cxisic urr cov).s Je .scnloir.s Cluhli el 
~ O I I I ~ I ~ I I ~ C ; ~ I I L ~ I I ~  ~zccc~.~.~ihle u'otrt lc>.s t11c~coiticic~i~.s (/rrol~fié.s .sotrt co l l~~c t i i~c t?~er r /  Jkpo.~11'71rc~.s. /.../. ;lrorr.s / )OI I I~O~I .~  
~ritrsi 4f i11ir  kt1 C ~ I I C C ~ ) I ' ~ C ~  ,fiY)rrti21.~' du cltutl7p técll~~i<jlrc. Ccr/uit,.s /),.oh/2rne.s I C C / I I ~ ~ ( ~ I I C S  0111 (;té r.c;.solir.s <j i r~ ie 
kpo(1rre Jorrrrk~> ; d~r~rfrc~.-ï 1~~1,s. ,Vo~r.s di.~orr.s g71e 11orr.s t1011.s it.orr1~017.~ ù l u  ,frort/12tv tec / t t~ i (~~rc~ (Ir lu  t11~;~~711iqrre 
/onvr/uc, /jar e.\-cnrp/r. rnre tvrtrcprisr e.s.sojse r/e ré.sorrr/re w l  prohl211le tcchrrigrre nq~arrri~crrlt ir7.c;solrr. II s'npil 
~110r.s de 1~7,fiWtrlièl~ <7h.solrrc~. ( ' t ~ ~ ~ c j t ~ o t ~ l i è t . e  tccl1r~ok)pi(~11e~ p~'11/ re~711c~r ~ I . I I / ~ ~ / L ' ~ I I ~ ~ I ~ I  ~ I I U I ~ C /  irrre itt19c>trtiorr orr~rt '  
tle rrorri~cl1c.s /)o.s.~ihili~i.s. /'or corr/lzjcv/c rrorrs porriara pc~rlcr. t/c 1a~fiontit;r.c~ ~t~clzrriclirc rekr l i i r  purticulièrr d'litre 
,f irmr LVI .fi)trcliotr (/c 5011 i i.r)t;~.ic~tct~ I C ~ . ~ I T ~ C / I ~ L '  .s/)e;c~fi<j~rc." C'est à ces différentes notions que nous faisons 
référence pour é\,oquer les questions de cliois des technologies et du cliarigeiiieiit technique. 
425 Les anciens ne perniettent pas d'arriver a un niveau d'activité intéressant, tandis que les produdeurs ne 
peuvent prétendre aux nou\.elles tecliriologies étant donne leur coùt prohibitif et le caractère probléniatique de 
leur adoption. 



production. Être professionnel, c'est maîtriser les différentes séquences du procès de 

transformation, mais aussi la matike et les instruments. C'est donc dans cette catégorie 

d'entrepreneurs que l'on rencontre, lorsqu'il y a une réelle recherche, les innovations les plus 

radicales. Défendant une éthique de l'imitation plus que de l'auto-production 

ils amorcent la reproduction des objets manufacturés avec leur nibeau de maîtrise technique. 

procédant par essai-erreur-rectification-essai. 

La démarche de 03-C.T., 12s d'origine, est tout à fait remarquable à ce propos. Cet 

entrepreneur qui évolue dans la ferblanterie a réussi à fabriquer la machine à cintrer 

nécessaire pour modeler les grandes pitices de tôle galvanisée industriellement qu'il utilise 

pour fabriquer des arrosoirs, des mangeoires, des abreuvoirs (cf. croquis en annexes). C'est, 

dit-il, en consultant des catalogues d'outillage que l'idée a genné en lui .  Bien qu'ignorant la 

technologie incorporée, il s'est lancé dans l'aventure de reproduire un inodèle, choisissant 

celui qui lui paraissait le inoins complexe. C'est en procédant de manière trtis empirique, par 

élimination et abandon prog-essif d'hypothèses qu'il s'en est sorti. I I  est vrai qu'il a pu 

bénéficier d'lin concours exceptionnel et fortuit. " 1 , ~  prenzi~r-c.j)is qlte j'ui IOIV 17luchilic Cj 

ciizfrer; cfc;/cri/ L/LIIIS 1111 I~IYC. .Je I I  'cli  PU.^ /ou/ (i'cl szrile corilpriv le .y?v/dnie. Beaucoup (le cnho.se.s 

rile mc~nquc~ic~rî/. / / j *  LI LIOS c11o.ve.v C ~ Z I O , ; ~ )  I I C  c~or~rzc~; .s .vc~~.v~~u.v .  /:'/ ~ z I I . ~ ,  Ic. I I - Z I ~  ~ l c 8 . s  erigrctzcIge.s, lu 

guerrle cl'cili~irc~n~~itioi~, 1t.s presses, /ozri çtr, qu ,fuisuil hc~ruco~rp /rop de cho.sc.v potrr nloi. hJoi 

tl'zrhor~l, j c  II'. .vc~i.s pus  lit^, LIO~IC'  .VCJU/L' ILI j>l~o/o C/ /CS ~1ig~~c..v/ior~s ~Ie).v 11i1.v cJ/ c1c.v L I ~ I ~ I ' C . ~  IIIL! 

fhisuier~/ ui.ailcer. I "P.SI Ù ILI 1~'0irc~'~ q~tc..j'ui CU lu e l iur~~e d'q~procher /a 111ue/1ille CI? ~'rui. 

, ~ . ~ ~ L ~ ~ ~ I u I * I L I I ~  .' cc I I '&~UI /    ILI.^ pr~c~ci.v2i~rc~rrt lu I I I ~ I I I C /  17r~rc11111e I I I ~ ; . ~  1 1 1 ~ ~  qui lui c;/u1/ /rC,v proclle. 

.le .szli.v ull& l~/lr.sic.zrr:s fbis di.v~~t~/c.r LII.C.'L, IC ~1~~7lori.s/i.u/c~11r, I I I ?  Hirxlozr qui in'u 1110111ri le 

,y;.v/?171e dc,s P / I ~ ~ ~ T I L I ~ ' ~ . ~  /or!/ CU, C / Z / I  i ~ r  'LI c . ~ ~ ~ / i q r ~ ~  c/~,.v ~~/~o.vc~.s. ,\loi upr-2.v. j 'ui C , ~ . Y U . I . ~  LI') s21lr111. 

les pi2c-es el (le . X L I I \ > I * ~  ce y zr  'il I I ?  'ui~ui/ clil. ("e.s/ clic.= 11n1. f>r7.~1il/c1a. y z~c? j 'ui /1-ou\~cc' 1ë.v ur.hrc.v 

(Ic /i.c117.vi77i.v.~1011 d': .voizc) t01711c>.v (111; .~c~r*~-iw/ de r o u l ~ ~ u t ~ ~ -  ~ L J  ~ I Y . Y . ~ [ I ~ c ' ' .  

-126 Nous faisons allusioii à la perception précoce de nou\~elles opportunités dont fait état 1. Kirzner à tra\.ers la 
notion d'n1t~l.lt1cs.v par laquelle i l  définit I'eritreprerieur. Cf. le chapitre relatif airs prolégomènes. 
427 A laquelle J.-N. Derlieuil (1992) assiniile les processus identifiés à Sfax. 
.i:x I I  fàit allusion à la Foire iriteniatioiiale de Dakar qui a lieu tous les ails au Ceiitre Internatiorial du Conlinerce 
Extérieur du Seiiigal (C.1.C.E.S). Cette erpositioii est \.isitée par des riiillier-s de Dakarois, la plupart du temps 
eii siinplcs curieiix. 



Ici, l'intérêt de la dimarche se situe du côti de la recherche de fonnes d'appropriation de 

technologies inodernes4". Certains affichent la conscience que le travail et les outils sont 

entraînés dans un inouternent irrésistible d'amtilioration dans lequel ils ne peuvent être passifs 

rnalgré leur manque de moyens financiers, sous peine de disparaître. 

Dans la seconde strate regroupant les unités des entrepreneurs ayant réalisé un score entre 9 et 

13, l'activité est bâtie sur deux tJrpes de métiers. Tout d'abord, on a affaire à des inétiers 

anciens niais qui ont intégré le progrès technique de manière significati\,e. Leurs niveaux 

d'activitk, la production en iiioyennes skries, les apparentent à la manufacture moderne. Cela 

concerne les inétiers qui ont un équi~alent hoinéoinorphique de h p e  moderne auquel ils 

prennent, selon des fonnules à la fois nombreuses, kariees et originales, certaines de ses 

méthodes et instruiiients, tout en conservant leur logique coutuinière essentielle. Ce 

s~~ncrétisme fàit coexister des outils et sa\loirs d'âges techniques différents ; les anciens sont 

maintenus (dans les inétiers de la forge, les forines d'organisation et les outils relevant d'un 

autre âge technique sont encore d'actualité), inais le plus souvent redéployés avec des moyens 

et dans des conditions telles qu'au final, le procès ne puisse plus être entièrement rattaché ni 

au répertoire traditionnel local, ni au répertoire d'origine. 

D'autre part. on distingue les mgtiers et les technologies spkcifiquement modernes 

(boulangerie. niécanique, confection, nititiers di1 bâtiment) mais qui se vulgarisent selon le 

modèle essentiel de l'artisanat traditionnel (adoption de ses logiques de production et de 

reproduction sociale). I I  s'agit de spkcialités qui ont surgi a \cc  le dé\,eloppeiiient des niodes et 

genres de vie urbains Elles ont d'abord eu pour cadre d'esercice les senices administratifs et 

industriels. 

Ce sont les senices d'entretien de l'.Administration centrale, de I'arinée et des structures 

capitalistes qui ont serti de premier cadre de forinatioii à ces qiialifications~techniques. Par la 

suite, pour leur reproduction, faute d'un systknie fonnel d'apprentissage, ces nouIieaux ni6tiers 

se sont alignés sur le t!pc de l'apprentissage traditionnel (rapports d'apprentissage à caractere 

- - 

429 Car si les entrepreneurs gagnent en productivité, les démarches par frayaqe étant iiidividualisees et eclatées 
(tant en ce qui coricerne le cheminement teclinique. les circuits d'appro\.isionnenient, la qualité des niatieres 
preriiieres consoinniées. que les fornies de coriiiiiercialisatiori). elles ne permettent pas, en l'absence de riormes 
de pi-oductioii respectees par tous, l'insertion des objets fabriques dans I'uni\,ers de la production et de I'écliange 
industriels 



filial, apprentissage par miinétisine axé sur la socialisation professionnelle). Ainsi quels que 

soient les niveaux d'équipement et de production, on retr0uL.e dans le déroulement des unités 

les séquelles de cette tïliation. L'utilisation de la machine iiîulti-opérations dans cette 

ébénisterie sera subordonnée au statut de l'ouvrier, statut indissociable de son âge et de son 

ancienneté dans l'atelier. Tandis que, nous l'avons déjà mentionné, certaines spécialités seront 

investies ina-joritaireinent par des catégories socioculturelles dont les occupations 

traditionnelles entretiennent une proximité avec les métiers modernes. Les menuisiers 

métalliques sont souvent issus de la caste des tcg, les cordonniers et autres inaîtres-bottiers de 

la caste des oude. 

C'est dans ces activités au caractère syncrétique marqué que les enjeus du changement 

technique sont les plus évidents et qu'ils trouvent leurs réponses les plus variées"". Car, 

coinme le fait remarquer P. ~u ;on~ ' ' ,  "c1ruirgc.r de Icrille el de ~èchizicfuc, c'est cicqui;rir de /u 

i~rslbrli/k, rnrocl~fier les rujyor/.v .VOCIUILX e/ les ~irodG/e.s orgun~.~a/ io~~i~eI~s  U Z I  sen1  LI^ l't1ni12, 

c 'CJ.YI uccroî/re les risques IIC;.T Li 1 ' I I I S ~ U ~ I ~ I I ~  de lu LJC'I~ICIIZ(I~ OZI  dex ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I I I . F s ~ I I ~ . v " .  Une 

modification importante de I'équipeinent fixe (machines plus sophistiquées, déinénaçements 

afin de disposer de plus d'espace) implique de nouvelles contraintes. Cela va de la 

inoditlcation de l'espace occupk, la inultiplication et l'augmentation des charges fixes 

(électricité, inais aussi dépenses d'entretien de l'équipement), souvent le déménagement. à la 

nécessité de trouver un personnel qualifié pour la manipulation des machines. Le 

franchissement d'un étage technologique supérieur s'accoinpaye nécessaireinent de périodes 

de flottement plus ou inoins longues représentant le délai nécessaire pour que le personnel 

maîtrise suffisaminent I'enchainement des séquences et les n~u\.elles cadences imposées par 

les machines. Pendant ce temps, la prksence pennai-iente du patron devient impérati\.e pour 

parer aux ratés du bloc teclinique ; il troque ses fonctions de reprisentation à l'extérieur au 

profit de celles de formateur. Ensuite, étant donné que les rapports de production empruntent 

largement les caractères du tra\ail ancien. les inno\fations techniques ont pour incidence 

première de proioquer la remise en cause des hiérarchies internes de l'atelier et de s'aiirer 

contre-productives.'32. 

470 Nous auroiis l'occasion de voir les fornies que prend le changement technique dans le cliapitre coiisacre aus  
pratiques professioiinelles. 
43  l Cf. P. Huyoii in 1.-L. Cariiilleri ( 1  996). 
47 2 Noiis avons développé cette diriielisinii daris la partie consacrie ails ~ra t iques  professiorinelles. précisénieiit 
les dé\.eloppetnents relatifs à la loi de ilon-depassenient d'un certain seuil Cf  cliapitre cinquieiiie. 



Ibités composant ie i i i \~au intermédiaire de I'acti\ité &?ris Ir milieu de In petite 
iw'oduction 

total obtenu 

La troisikiile strate d'activité regroupe les unités représentant les "l~crufëzuu do~~ii~lurllcs" ii la 

fois dans le secteur considéré d'lin point de vue global et dans leur domaine dlacti\.ité 

respectif. 11 s'agit des unitis qui présentent les plus grandes surfôces financières en tennes 

d'kquipeinents flses, en tenues de capital circulant, mais aussi celles qui utilisent les procès 

iinpliquant les technologies les plus coinpleses et les plus specifiques. C'est dans cette 

catigorie que l'on rencontre les établisseinents einplo>rant les plus de personnel qualifié. 

rktribuS sur la base du salariat intkgral. Le caractkre bureaucratiqiie est aussi plus affirmé: les 

salariés sont soumis i des for-ines de contrôle de leur assiduit6 (les ou\,riers "pointerit" pour 

sisnaler leur préselice) et parfois de lecir production : les conditions de leur rétribution soiit 



précises et un bulletin de salaire est délivré. Tout ceci indique I'esistence d'une comptabilité 

réelle, le respect des prescriptions du Code du travail (cotisations sociales et patronales), des 

dispositions légales en matières fiscales et donc une visibilité juridique et fiscale. La 

description rapide de trois unités de cette strate permet de se faire une idée assez précise de 

I'agenceinent de ces différents éléments. 

Unités composant le nibeau bactinté le pllis éle& h s  le niilieu de la petite pro&~ction 

total obtenu 

-_-_- - -. .- . _ . . -_ .... _ .  .... - ... _. ~- 
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7-M.Ga 
1 1 

1 
I 1 

La bo~ilangerie de 32-A. K i  a été financée a hauteur de 25 n~illions de francs en 1983. Elle 

einploie 7 oui-riers salariés dont deus sont présentés conline des ouvriers qualiiiés. Le patron 

a répertorié pour nous deus façonneuses. deux pétrins a trois brancties et trois foiirs tournants. 

La production de baguettes de pain représente entre 30 et 60 quintaux de farine. I I  dispose 
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I 

55-B.T. 
l 
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d'un véhicule utilitaire avec lequel les courses courantes de l'entreprise sont effectuées. 

Affecté au départ a la tournée des dépôts de pain, il n'a par la suite livré que ceux qui kaient 

situés dans des quartiers éloignés lorsque le nombre des dépôts a fondu sous le coup de la 

~nultiplication des boulangeries de quartier. 

52-M.N. est a la tète d'une unité de préparation et de conditionnement de produits de la mer. 

Travaillant initialement pour le inarché des régions intérieures, son installation s'est 

progressivement tournée vers la production d'exportation, vers le Japon notamment. En effet, 

exploitant un inollusque appelé le j~eeiJ", très prisé dans la cuisine nippone, il s'est établi un 

monopole en y consacrant l'essentiel de sa force de production. Pour cela, son capital est 

passé de 35 inillions de francs et plus de 100 inillions. Aux techniques soininaires de 

traitement des produits de la mer, i l  a substitué une chaîne industrielle (organisation de 

l'approvisionnement et de la manutention des matières) organisée en confonnité avec les 

règles hygiéniques plus rigoureuses (mise aux normes sanitaires internationales) et avec les 

standards de productivité. 

19-Y.AS. dirige une sacherie financée initialement sur fonds propres à hauteur de 98 millions 

de francs. Son équipement est composé d'une dizaine de machines réparties en trois blocs. Le 

premier bloc de machines regroupe les activités d'alimentation en gains de polyéth!.lène et de 

soufflage a inicronaye variable. A l'aide d'un second groupe de machines sont efkctuks les 

travaux d'impression de motifs. Enfin, une machine regroupe les opérations de découpe et de 

recollement. Ce matériel a été acquis neuf en pro\enance directe de Corée du Sud. En juillet 

1996, l'unité \enait de bénéficier d'un prGt du Fonds de Proillotion Économique (F.P E ) de 

l'ordre de 55 inillions de francs pour l'achat de nou\~elles machines coloriage et recyclage La 

structure de production est animée par 14 e~nployés. mais elle fonctionne en sous-régime (le 

chiffre d'affaires se situe à 110 inillions de francs dont 100 millions concernent des dépenses 

d'exploitation) étant donné que la production mensuelle n'est que de 15 à 16 tonnes alors que 

la capacité nonnale se situe aux alentours de 25 tonnes'mois 

.4? 7 Le 110111 scie~itifirliie est le c > n ~ ( i ~ r ~ n r  



Dans cette strate, le rapport à la technologie est singulièrement passif. Le dirigeant de la 

structure industrielle ou semi-industrielle ne manifeste pas immédiateinent un intérêt iis-à- 

vis des enjeux de la technologie. Leur déinarche d'équipement consiste en l'acquisition de 

machines importées, sans autre préoccupation des questions de pro:?-ès technique. Certains 

entrepreneurs s'accoinmodent no1ei1.v ~*olens de méthodes routinières, confortés par les 

co~nporteinents du marché (faible niveau d'esigeiice de qualité) et par le conteste politique 

(ils se lancent dans toutes sortes de tentatives pour influencer positiveinent les décisions 

pennettant l'obtention de crédits, d'exonérations à l'importation ou de inarcliés publics ou 

non). Très entreprenants dans les inilieus administrative-politiques, ils sont aussi très actifs 

dans les organisations patronales. Par leur entregent et parfois leur entrisine, certains d'entre 

eus reproduisent fidèlement la figure de I'lioinnic: d'affaires4". 

L'intérêt pour les questions de pro~gés techniques n'affleure qiiau travers de la proclaination 

du rôle d'industriel. L'entrepreneur utilise alors le registre de la nécessité de construire une 

industrie nationale, de \.aloriser les ressources humaines et les savoir-faire locaux. 

L'entreprise est un acte de foi, un pari sur l'avenir. L'organisation inéthodiqiie du travail, la 

spécialisation des inojpens techniques, la recherche de profit à inoyen terme, l'éducation et la 

qualification du personnel deviennent sa préoccupation inajeure, sa inaniSre de " S ' ~ I ? ~ ( I ~ C ' I . "  

dans la bataille du di\eloppement. Ces patrons affinnent leur caractkre "schumpétérien" en 

mettant en place de nout~elles conibinaisons prod~ictives qui ont essentielleinent trait à la 

sphère des ressources humaines. Elles s'appuient sur les conditions du inarché du tra\.ail 

sénigalais. Les politiques d'entreprise des trois patrons présentis plus haut sont ré\~élatrices à 

ce propos. 

32-A.Ké, propriétaire d'une boulangerie, a con~pleteii~ent bouleversé le s!.st&me de 

distribution pour faire face à la multiplication des concurrents. .Au début de son acti\,ité, les 

détaillants de la kente étaient eiiiplo!;és au mêine titre que les ouvriers-boulangers. De\-ant 

l'exacerbation de la coi~currence et la diftjcuité de contrôler efficacement les agisseii1ents des 

434 Nous a\7011s défini les entrepreneurs mcui~1~trllicrz.s cornine ceux qui vivaient à l'abri des protections et qui 
bénéficient de passe-droits octroyés par les autorités publiques. Lorsqu'il sfa\~ère que leur démarche 
d'eritrepreneur est deterrniiiee par les prébendes reçues en récompense d'une ardeur niilitante ou d'echariges de 
bons procédés entre groupes de pouvoir (autorites religieuses, autorités çouveniernentales et autorités riiilitaires). 
on a affaire a des homnies d'affaires. Cf. la description du hi$ tntn, proposée par Y.-.4. Fauré et 1.-F. hlédard 
( i 995) 



détaillants"', 42-A.Ké élargit son réseau de distribution aux boutiquiers, recourant aux 
4 36 pou.s.vp-po~4.v,vc~ . Ensuite, il fait évoluer le rapport salarial vers un rapport du hpe  de la 

franchise. Les vendeurs sont désonnais obligés de se débrouiller pour disposer de leurs 

moyens roulants propres pour leur approvisionnen~ent et surtout de rigler une partie de la 

valeur totale de leur "chcrrgetttc~~~~" a~lant de pouvoir en prendre li\.raison. 

Pour 53-M.N, le changement a aussi été recherché au niveau des ressources huinaines. Dans 

un procks ou la inanipulation ne requiert pas une main-d1oeu\.re hautement qualifiée, il opte 

pour la salarisation du personnel d'encadrement (chargé de la qualité et de la production, de 

l'amélioration du service de la clientèle). Toutes les autres categories de personnel sont régies 

par des contrats à durée déterininée lorsq~i'il s'agit de postes comine ceux relatifs au 

décossage, à la coupe, au parage. L'emploi journalier est résenxi aux porteurs et aux équipiers 

chargés du nettoyage. 

Quant à l'établisseinent de 39-Y.A.S, i l  a connu une reprise en main apris avoir frôlé le dépôt 

de bilan. Etabli dks le départ sur des bases familiales et laxistes, c'est le management des 

hommes qui a été particulièrement affecté. Au démarrage de l'activité, le recrutement a kte 

conduit sur une base trés siinple. Lorsqu'un candidat se présentait, on lui demandait s'il a\rait 

déjà eu une expérience dans le soufflage plastique et quel était son salaire. Dès qu'il avait une 

petite espérience en usine, il était retenu en contrat à durSe déterminée. Le salaire qu'il a\,ait 

déclaré etait systéinatiq~ieinent réa-juste (avec une augmentation de ifariant entre 5 et 10.000 

francs). Dans le l?ool adininistratif et coniinercial, de nombreux parents ont été einbauchés 

coinine coininerciaus. Depuis ses difficultés, l'unité n'einploie plus que 14 permanents, les 

contrats à durée détenninée ont Sté convertis en contrats à durge indéterminée à partir de 

1996, ' j,ciitr des ~.cri.\.or~.c- ~~.v~~cllolo~qic~ucs", nous a expliqué le chef du personnel"37. Enfin, la 

plupart des meinbres du personnel n'entretient désormais plus beaucoup de liens de parente 

avec le proinoteur. 

4.35 Du fait de la faiblesse des revenus réguliers de la vente du pain, beaucoup de revendeurs se sont nlis a vendre 
des sandwichs au thon, au chocolat pour arrondir leurs fins de mois. Certains, plus hardis, se sont associés à des 
préparatrices de beisiiets. de friandises de  ditrelentes sortes, bendus sur un étal adossé au kiosque. 
4'1. Nous en avons déjà fait etat. Ce qu'il faut reniarquer ici, c'est qu'en recouraiit aux boutiquiers, il a alimenté 
une concurrence qui va ètre fatale pour son réseau de kiosques. 
4.37 II faut rneritioiiiier que de rionihreus coiiiriierciaus qui rie pou\.aient se satisfaire de ce statut sont passés "<~I ,L 'C 

<71~1nc~.v  el h<r;rc~,~c.s" cliez des cniicurreiits, "/ihiu~<ri\" la plupart dii tenips 



Dans ce double exercice de déconstruction~recoinposition synthétique, nous avons cherché à 

mettre en &.idence les caractères organiques du milieu : la nature des contenus inobilisés lors 

du procès de travail, les logiques productives dominantes, la dynamique interne du secteur 

ainsi que sa dynamique au regard de l'évolution du cadre urbain. On peut retenir en particulier 

que le fonctionnement des unités ne reposent pas nécessairement sur les compétences directes 

de leur créateur. Aux nibeaux les plus élevés de Ifacti\.ité (où on se rapproche de l'industrie), 

l'activité est systématisée, la dibrision technique di1 travail rationalisée avec la séparation 

fonnelle entre les fonctions dans l'entreprise (conception plan de production, production, 

cominercialisation, gestion des ressources). L'importance du métier s'efface au profit des 

qualités gestionnaires et managériales de la clé de voûte de I'établisseinent. Lfin\7estissement 

entrepreneurial est moins le parachèvement des étapes et des statuts successifs qui confèrent 

le profil technique coinine dans les niveaux inférieurs que l'aboutissement d'un parc,ours 

d'exploration et d'esploitation de conditions favorables. La maîtrise technique représente à la 

limite un enjeu de pouvoir (celui d'exercer un contrôle des collaborateurs) parce que le patron 

est obligé de déléguer (le champ technique à maîtriser est plus étendu, différents métiers 

constituent l'activité:) pour se consacrer à des tâches de représentation et de négociation. 

Dans les niveaux artisanal et intermédiaire, le métier du patron est le référent principal. 

L'installation pour son compte propre correspond a la finalisation d'un niveau de maîtrise dans 

un inétier. L'entrepreneur est le référent principal et a cet effet, il prend part activement au 

procès de travail. Toutefois, plus ses affaires s'étendent, plus cette participation à la 

production devient ponctuelle et spécifique (contrôle de séquences données, rectification, 

\érification et lancemerit d'une opération). La clé essentielle dé la mutation des entreprises 

réside dans l'accroissement numérique des salariés. La qiialification technique du propriétaire 

devient secondaire au regard de ses capacitis de dirigeant (gestion, négociation de 

corninandes, organisation de la commercialisation). 11 est toutefois secondé par un agent 

d'encadrement qui est soit le salarié le plus ancien, soit le plus qualifié. 

Pour ce qui concerne de inanikre spicifique la question du changement technique, si les 

industriels déclarent a ~ o i r  connu plus de changements dans le déroulement de l'acti\ ité, i l  faut 

remarquer que c'est généralement dans le sens de changements incréinentaus (déplacement de 

production, de cible, diinarche d'acquisition de technologies nou\elles). C'est chez les 



artisans qu'on observe les démarches les plus innovantes, dans le sens où l'on a affaire à de 

démarches d'auto-production technologique. 

Enfin. pour espliquer la dynamique de la petite entreprise, i l  est difficile de raisonner en 

termes d'induction. II existe bien des forines de dépendances en amont (puisqu'il faut acquérir 
. . 

de l'outillage, des machines et des intrants issus) et en aval (qui correspondent à des actikités 

auxiliaires : réparation, maintenance) de la grande industrie. Mais elles ne permettent en 

aucune inanière de conclure à des relations systématiques : mobilité des effectifs, 

segmentation des marchés. Pour progresser vers la définition du secteur de la petite entreprise 

de production a travers les caractéristiques des unités, nous avons retenu deus inodalités 

d'insertion de la petite entreprise de production dans le tissu urbain. 

III .  L'INSERTION DE LA PETITE ENTREPRISE DE PRODUCTION DAANS 
LE TISSU tTRBAIN DAKAROIS 

Les d!.nainiques urbaines en Afriq~ie, particuliireinerit celles qui sont d'ordre éconoinique, ont 

longtemps été appréhendées par le truchement des rapports entre la ville et la campagne. Pour 

ce qui concerne précisément le dynainisine des capitales, beaucoup de tra\aus ont mis en 

a\.ant leur caractkre inacrocéphale hérité d1a\rant-l'indépendance (elles concentrent tous les 

centres de décisions administratifs, politiques et coininerciaus) et les rapports J?UIILIJI~UII'C.~ 

qu'elles entretiennent a\ec le reste du pays43'. 

C'est pourquoi lorsque le phénoinène de l'informel est apparu dans les préoccupations de 

recherche, le premier riflese des chercheurs a été de l'appréhender coinme un appendice de 

I'éconoinie rurale et de décrire ses processus sociaux coinine des réinanences de la cultiire 

\.illageoise. On a iinputé ses origines et son développeinent au\; flus migratoires dont 

bénéficient les métropoles. La petite éconoinie urbaine obéit à lin q-thine cyclique 

correspondant, :,.~.ov.\o nzotko, aux deus saisons tropicales. Dis la fin de l'hivernage, des 

catégories de populations des canipages (les jeunes, les adultes valides) qiiitteraient leur 

terroir pour venir chercher un appoint de re\enus en ville (pour financer la dot. pour 

43s Cf. les developpenieiits de R Bonnardel (1978, p 179-39) relatifs au poids de Dakar 
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construiref" et abandonneraient leurs occupations dès l'annonce des premières pluies pour 

retourner à la terre. 

Si ce modèle migratoire4"" a été effectivement observé au Sénégal, il connaît des 

dysfonctionnements à partir des années 1970. On sait de cette période qu'elle a marqué le repli 

effectif du capital étranger sur Dakar ainsi que le début d'un long cycle de sécheresse qui rend 

la campabme plus répulsive et la capitale plus attractive par contrecoups. Dans les années 

1980, avec le manque de perspectives dans l'agriculture (aux conditions climatiques difficiles 

sont venues s'ajouter les boule\~ersements de la Nouvelle Politique Agricole), la capitale 

accueille presque à elle seulew1 toute la inasse de migrants dont l'installation tend à devenir 

permanente. Les travaux de Ph. Antoine et alii"' portant sur les ménages dakarois face a la 

crise fournissent à ce propos suffisainment d'éléments qui accréditent la sortie définitive de la 

capitale du modèle de l'économie saisonnière. Nous nous appuyons sur une partie de leurs 

arguments pour illustrer la territorialité de la petite entreprise à travers un ancrage régulier 

dans le paysage géographique de la ville d'une part, à travers une contribution décisive à la 

dynamique urbaine par l'offre d'un cadre de formation et d'emploi d'autre part. 

439 Signalons que dans ses premiers moments, l'analyse de l'informel a importé plus ou moins la batterie 
conceptuelle de l'anthropologie rurale, suivant en cela la tradition instaurée par G .  Balandier (cf. G. Balandier, 
1985). A travers ses célèbres monographies urbaines, le chercheur postule un continuum entre le village et la 
ville; les sociétés urbaines africaines tirant leur caractère (ambigu) du conflit de valeurs. 
440 Selon ce modèle, les populations qui s'adonnent à l'agriculture pendant la saison des pluies (rlavrr en wolof, 
d'où le nom de ttLn1ctcrrr : ceux qui retournent à la terre pendant l'hivernage) viennent chercher un complément de 
revenus en ville (cf A. B. Diop - 1965 - sur les migrations des torrcor~lcrrr:~ de la région du Fleuve vers Dakar). II 
est illustré par les jeunes filles principalement serc.r et .jooln qui avaient coutunle de quitter leurs emplois de 
domestiques (nrbir~der~t) dans les familles de la classe moyenne dès les premières pluies pour rejoindre leur 
village natal. Aujourd'hui, l'hivernage ne crée plus les pénuries d'employées de maison, tout juste représente-t-il 
u n  alibi pour celles qui veulent quitter des patrons mauvais payeurs. 
44 I Selon les données du Recensement de la Population et de {'Habitat 1988. les villes secondaires comme 
Kaolack, Thiès ne reçoivent presque pas d'apports populationnels. Au contraire. elles constituent des zones 
d'émigration au même titre que Saint-Louis, Ziguinchor, Diourbel. 
442 Selon Ph. Antoine et crlii (1995) qui font une analyse détaillée des principaux courants migratoires à partir 
des dernières données du Recensement de la Population et de l'Habitat au Sénégal complétées par les données de 
leur enquête, "lr.s,flic.u migr~rtoirr.~ perzlrrrnrt, n1ai.s t~o ir .~  /leJ sonrnic>.s p111.s alfClcc d im r.ut~Ic~ rirrol rnn.ssif; h~en arr 
confrni~.r, lu divcrsiik dcsjhrx nlorrtrr qt1'1111r par; in~~)oriar~ic clcs r11ipu11l.s e.d origit~~rirr dir ntilieii urhoin or1 u 
lror~silt; pur Ir milieir rrrbcii)z." Ensuite, les migrants mettent en place des stratégies et des moyens pour s'insérer 
durablenient dans l'économie et la vie urbaines à travers trois diniensions : la constitution du ménage, l'accès au 
logement et l'accès au travail. Nous avons déjà fait état de cette dimension dans les developpenients consacrés à 
la présentation des origines socioculturelles des entrepreneurs de notre enquête. 



III-1. L I4KCR.I GE DE LAI PETITE EiVTREPRISE DE PRODCTCTIOI1: Da-l:VS 
L 'ESP-ICE GEOGR.1 PHIQCE LTRB.AII1' 

Nous illustrons I'enracineinent urbain de la petite entreprise selon deux de ses ressorts. Le 

premier a trait a son adaptation aus contraintes manifestées par le manque d'espaces 

spécifiqueinent désignés dans I'aggloinération daliaroise. Les acti\.ités de production sotit 

effèctiveinent soumises à la nécessité de disposer d'importantes surfaces pour se déployer. Or, 

étant donné que la fiè\.re de construction qui accompagne la croissance dén-iographique de 

~akar""" convertit tous les domaines autrefois inoccupes en objets d'enchkres iminobilikres, 

disposer de terrains suffisaminent étendus et bien sit~iés peut ressei-i-ibler a une gageure. II en 

découle que le critère essentiel de la localisation des unités repose sur la capacité des 

proinoteurs d'entreprise à accaparer les quelques emprises publiques inoccupées ou à obtenir 

des terrains et des locaux détournés de leur destination initiale. En effet, la répartition des 

différents établisseinents enquetés indique des zones et des fonnes de présence fort 

contrastées""". La \,entilation des actilrités producti\.es n'obéit pas à la distribution 

fonctionnelle des diffirentes zones partageant l'espace urbain en zones d'habitat et en zones 

industriellesJJ'. 

111-1.1. L4 PETITE E.\'TREPRISE ET 1.E TERRITOIRE L'R11.41,Y .' L;\E PRESE.I"C' IMPOR7illZ'TE 1M.4 1.5' 

C0!I17'R4S TEE 

A Dakar, les zones formelleinent destinées aux acti\ ités économiques sont au nombre de trois. 

On distingue d'abord la zone du Port. Mais étant donné sa location essentielle, aiiciin 

établissement de notre population n'est localisé dans son enceinte ou sur ses extensions. Ds 

443 D'après les résultats du Rcçcttserttcnt (le Ir1 Popirl(~tiori et (le I'Hrrhitrrt 1114 SétiLgrrl 1988. Dakar qiii ne 
représente que O,39'o du temtoire, regroupe 23,5O~0 de la populatioii totale sénégalaise (avec une densité de 7710 
Iibts/kiii2). Cette coriceiitratioii de la population ii'est pas sans poser de sérieux problénies d'urbanisine. Après 
avoir fait déborder la \.ille de son cadre historique et de ses extensions modernes, la croissaiice démographique 
ininterroiiipue (la population de la capitale croit d'au nioins 55.000 personnes par an) a donné naissance à la 
ville de Pikirie puis a justifié la créatioii et la saturation rapides de nou\.eati.c qiiartiers conirne les Parcelles- 
Assainies. Enfin. étant donne que le besoin annuel en logeiiierits nou\-eaus (estimés à 7.000 par an) ne peut plus 
étre satisfait par les sociétés piibliques de prorriotion iiiimobilières. I'liabitat ir-régiiliei- s'est développé esacerbarit 
un peu plus les énormes dit3cultés d'une alinientation correcte de la \.ille en eau. en électricité. en éqiiipeilients 
d'assainissement ou eii desserte de transports. 
444 Se reporter au plan de Dakar où nous a\.ons figuré les principaux quartiers et signales les zones de 
coricentratioii des petites et rno),eniies structures prodiicti\ es. 
445 Le constat que nous dressons ne \.sut pas uniquement pour nos données d'enquête, i l  s'étend aux ac t i~i tés  de 
production dans leur globnlite. 



meme manière, aucun d'eux n'entretient une relation de type organique, par la prestation de 

services de maintenance technique par eseinpleJJ6, avec l'activité portuaire. Par contre, dans 

les deus sites industriels que constituent la zone franche industrielle et le domaine industriel 

ci: Dakar, on recense une concentration plus importante d'unités de production et 19?,0 des 

établissements que nous avons visités y sont localisés. 11 s'agit d'entreprises de niveau 

industriel, celles qui constituent la strate supérieure de notre population quant a la situation 

technique. 

La zone franche industrielle s'étend des limites du port au village de Mbao sur le littoral sud- 

ouest de la presqu'ile. Initiée au départ pour accueillir des entreprises étrangères bénéficiant 

de conditions très libérales (exemption d'impôts, exonération de tout droits et taxes à 

l'importation ou à I'exportation, etc.) et produisant pour l'exportation, ses lotisseinents ont été 

progressivement investis par des proinoteurs sénégalais ou étrangers dont les activités sont 

orientées au marché local. La raison principale de ce renou\~ellement de la population du site 

tient d'une part, a sa désertion par les investisseurs arri\~és au terme de leur bail de 25 ans et 

des fàcilités qui y étaient liées ; d'autre part a la pénurie de sites aménagés pour des activités 

de grande envergure et'ou polluantes dans l'agglomération. 

La SO.D.I.DA est une zone d'activités située à I'extrèine linlite nord du quartier des HLM'~'. 

A mi-clieinin entre le parc industriel et la pépinikre d'entreprises, l'ensemble a été créé en 

1978 avec la participation majoritaire de bailleurs de fonds pri\fés (allemands). Le site est loti 

selon le principe d'un qiiadrillé, chaque cadre accueillant trois à quatre lots distincts. Sur 

chaque lot d'une superficie allant de 100 à 1500 in2 est construit un bâtinient nu à charge pour 

l'occupant de le transformer selon ses besoins. La population d'entreprise est sélectionnée 

selon des critères fonnels. quantitatifs et qualitatif's. Le recrutement a vis& les candidats 

jouissant de la personnalité juridique sénégalaise (capital majoritairement national) é\,oluant 

dans l'un des secteurs alimentaire, at~o-industriel, textile, transformation des inétaiis, 

chiinique, élect~onique, inais en tenant compte aussi de leur chiffre d'affaires, du nombre 

d'einplois drainés et de I'iinpact technologique de leur acti~ité. Pensée dans l'optique 

d'apporter l'infrastructure et le conseil appropriés aux besoins des entrepreneurs issus de 

Ni> Ce qui ne veut pas dire qu'il ii'existe pas d'eiitreprises spécialisées dans l'entretien et la réparatioii maritimes 
eftéctuaiit des Irakaus de soudure, d'électricité oit de peinture. 
447 La SO.D.I.DA désipiie à la fois le parc d'activités et la Société de gestioii du Doniairie Iiidustricl de Dakar. 



I'inforinel, elle accueille de nombreux diplômés de I'enseigneinent supérieur qui ont peu 

recours a l'assistance et au conseil de la société d'encadrement. Ce type d'initiatives qui se 

spécifie par son caractère formel inarqué propose malgré tout, des réponses appropriées aux 

difficultks des promoteurs en leur faisant disposer d'un en\.ironneinent propice. Mais alors 

qu'il gagnerait à être multiplié, il se trou\.e coincé au coeur de l'agglomération a\,ec une 

possibilité presque nulle d'extensioii. 

La politique des parcs officiels renvoie a des expériences trop rares pour capter I'enseinble de 

I'initiatice entrepreneuriale, surtout de moyenne envergure. Les critères de sélection restent 

affiliés à des conditions que seule une infime minorité de proinoteurs arri\,e à remplir. Par 

conséquent, le cadre le plus courant du dérouleinent des acti\.ités de production s'obtient par 

le détournement de la destination fonctionnelle des bâtiments et des surfaces à usage 

d'habitation, la préhension de fractions de l'espace publics (il s'agit de portions de terrains 

gagnées sur la voie publique ou sur des réserves foncières). Ces formes de localisation 

établissent un caractère général de la petite entreprise, a sa\.oir sa totale intégration dans le 

tissu de l'habitat. 

La forme la plus rkpandue des installations est I'atelier, local dont la surface utile varie selon 

les zones d'implantation entre 15 et 2000 m2. Lorsqu'il est ainénage dans une habitation, 

coinine c'est couraininent le cas, la surface disponible étant restreinte, i l  empiète 

régulièrement sur l'espace public attenant. C'est la \,oie publique qui accueille alors les objets 

a réparer, l'exposition des produits iïnis, partie ou totalité du procès du travail. Étant donné les 

conditions cliinatiques et la nature des activitks concernees, l'activité a systématiquement lieu 

au dehors, sauf dans le cas où les intenfentions sont effectuees au moyen d'une machine. Par 

conséqiient, en dehors de ses fonctions de \.estiaire et d'entrepôt, I'atelier propremerit dit ne 

sert gukre de cadre au tra\.ail. La rue porte é\,ideininent les empreintes de ces appropriations 

abusives. Ainsi, i l  est possible d'identitïer I'einplacement d'un menuisier, d'un inkcanicien ou 

d'un réparateur de rgfrigérateurs, inêine lorsque leur atelier est fenné, grâce aux divers objets 

entassés aux de\;antures des ateliers oii aux inarques laissées sur le sol. L'exposition de 

meubles a inêiiie la rue, un  sol  as et noirci ou I'enipileinent de carcasses de réfrigérateurs 

valent toute enseigne. hllais selon le standing des quartiers, les formes de présence des ateliers 



et les rapports à la voirie varient intensément. Une topographie sommaire de Dakar permet 

d'expliquer la concentration des éléinents de notre enquete dans certains quartiers. 

Dans les zones à usage résidentiel de la \ ille, on distingue cinq grandes catégories de quartiers 

sui\rant leur ancienneté etItou le type d'habitat qu'ils accueillent. Le noyau de Dakar-ville est 

composé, outre du vieux ~akar"" de quartiers issus de la politique immobilière des années 

1970. 11 s'agit des lotissements de Fann, du Centenaire, de la SICAP ou de I'OHLM. Naguère 

habitat de haut et moyen standing qui a essentielleinent bénéficié aux classes moyennes 

salariées (autant dire les fo~ictionnaires)"~'< beaucoup de ces quartiers présentent aujourd'hui 

un caractère populaire indéniable. 

En s'éloi~mant de ce noyau où subsistent des quartiers ayant échappé aux "opkru/ion.s 

d&gzrc.r~~i.v.vc.~~z~~~~~~~" (Usine, Grand-Dakar), on distirigue des quartiers des "~/c;guerprs" (Grand- 

Yoff, Khar-Yalla) dont la population a très vite augmenté du fait d'un important afflux de 

migrants. Ils présentent un habitat irrégulier et sont peu éq~iipés. En allant vers le nord est, de 

Grand-Yoff a Guédiawaye, I'habitat régulier disparaît au profit de quartiers, certes lotis 

(comme les Parcelles Assainies) inais aussi sous-équipés : absence de \roirie, d'éclairage 

public, de service régulier de collecte des ordures. Les logements présentent de grandes 

disparites quant au standingf"'. 

Si on progresse dans le sens contraire, c'est-à-dire vers le nord ouest de la presqu'île, c'est un 

habitat de haut standing qui se niaiufeste, réduisant notoireinent l'espace des \rillages lëbn 

traditionnels de Yoff et de Ouakain. Ces quartiers (Almadies, Yoff) qui prolongent le quartier 

des aiilbassades (Fann Résidence, Point E) coincé entre la route de Ouakain et la corniche 

ouest, constituent la banlieue huppée de Dakar. 

44s Le Dakar Iiistorique est issu du plan-directeur redise par le oou\.erneur P. Laprade en 1856. Son essor a été 
accéléré par son érection en capitale de l'Afrique Occidentale Franqaise (A.O.F.) en 1902. Mais sa configuration 
en deux zones d'habitat distinctes (quartier européen du Plateau et de la hledina réservée à l'habitat indigène) 
date de 19 11 a\.ec I'épideniie de peste qui ra\.agea la ville. Cf. P. hlercier (1954), R. Boiiiiardel ( 1  978). A. Sylla 
( 1992). 
"" Mais avec les nonibreux arrêts d'activité (pour cause de retraite ou de nionalité) chez les classes inoyeiiries 
des années 1960-1980, beaucoup de ces quartiers ont perdu de leur lustre et teiiderit à devenir pour la plupart. des 
yuartiers populaires où l'habitat se differencie à peirie de celui des quartiers irréguliers. 
4. O Des denleures construites par des fonctionnaires ou par de riches conirnerçaiits coliabiteiit a\.ec les 
concessions très inodestes des premiers occupants du site. 



Si l'on s'intéresse maintenant à la répartition géographique de notre population selon cette 

topog-aphie, on remarque sans surprise que les quartiers résidentiels plus huppés, à l'instar de 

du centre-ville, ne constituent pas les terrains de prédilection de la petite entreprise. Le 

quartier du Plateau en particulier n'offre pas beaucoup d'opportunités aux acti~ités de 

production consoinmatrices d'espaces : les loyers y sont trSs élevés et les contrôles y sont 

suffisaiiiinent réguliers et sévères pour dissuader toute occupation illégale. Cependant, le 

\.jeux-Dakar offre quelques opportunités d'emplaceinent aux actiiités de production dans des 

interstices de l'habitat. dont a bénéficié une entrepreneuse de notre population. 

Avant de trou\,er les locaux actuels situés dans une inaison située rue F. Faure où elle prépare 

et sert le repas le midi à une clientèle d'employés des administrations, 62-N.S. a début2 son 

activité de restauratrice en vendant des sandwichs préparés à son doniicile dans un kiosque 

installé gracieusement par une marque de soda. Bien qu'occupant le trottoir, son installation 

n'attire aucune réaction hostile, ni du voisinage, ni des senices de la voirie. S'enhardissant et 

cherchant à améliorer le confort de ses clients qui étaient jusque là obligés de consoininer 

debout, elle aménage une "salle" à même la rue. Celle-ci est constituée de fauteuils de jardin 

alignés contre le inur d'une maison et abrités par dés parasols publicitaires. Elle est installée 

entre onze heures et midi et enlevée vers treize heure trente. Elle affinne n'avoir jamais eu de 

problèmes a\,ec les agents du senrice d'hygiène ni de la nlunicipalité. 

Ces cas sont rares et ne peuvent concerner que les activites à dominante coinmerciale coinine 

dans la restauration (dans le cas de 62-N.S, I1acti\.ité consistait simplement en la \-ente de 

produits déjà préparés). De manière générale, les autres activites de production qui sont 

localisables au centre-\.ille se situent dans les zones de ii-~arché. Les unités enquètées évoluent 

principaleinent dans la confection et évoluent toutes dails le periniètre du marché Sandaga ou, 

selon leur taille et leur situation technique, elles .occupent des surfaces plus réduites que leurs 

hoinologues installées ailleurs. 

A l'oppose, c'est dans les quartiers de la Médina historique (Rebzuss, Tilène, Gueule-Tapée, 

Fass, Colobane). de Grand-Dakar et des HLM que nous avons repéré les plus fortes 

concentrations d'ateliers. Dans les quartiers anciens, la taille des concessions (de l'ordre de 

400 m') libère des espaces qui, ainénagés et loiiés sous fonns d'ateliers, constituent une 



source de revenus stables. Pour ce qui concerne les quartiers naguère résidentiels du type des 

HLM (Castors, SICAP), c'est le \~ieillisseinent des chefs de ménages et partant la baisse de 

leurs revenus ainsi que le chômage des grands enfants qui expliquent la transformation 

fréquente des habitations en ménages multipolaires4" et en quasi-centres commerciaux. Aux 

abords du marché HLM. sur une centaine de mètres, on n'accède plus à certaines maisons que 

par un étroit passage. Les propriétaires n'ont pas hésité à obstruer leur entrée pour édifier des 

boutiques sur les dépendances qui étaient aménagées à l'origine coinme garage ou cornine 

jardin d'agrément. Lorsqu'ils ne bénéficient pas de ces locaux aménagés à inème les 

habitations, certains promoteurs se retournent vers la rue. Ils accaparent les espaces qui 

naguère étaient destinés à des terrains de jeux ou des jardins publics. L'installation s'effectue 

par étapes dont la succession dépend de la réaction du voisinage. On conlinence par mettre lin 

établi à I'oinbre d'un arbre, puis on construit un abri (souvent une paillote) et enfin, on installe 

un ~ o n t a i n e S ~ ~  aminagé. 

En dehors de ces possibilités, ce sont les parcs d'activités "sau\rages" qui accueillent le reste 

de la cohorte d'unités enquètées. II s'agit de terrains publics vacants (périinètres de sécurité 

pour une gare, terrains de l'armée, réserves domaniales.. . ) que des promoteurs fonciers 

clandestins lotissent et louent aux catégories de patrons exclues du inarché de la location 

professionnelle. Ayant pleinement conscience de l'illégalité de leur bail, ils savent tout autant, 

qu'à moins de circonstances exceptionnelles (coinine les incendies), ils ne risquent pas d'être 

délogés de sitôt4". Cela n'empêche pas que les établissements revêtent des formes prkcaires. 

On ne rencontre presque jainais de constriictions en dur : clotures et abris sont faits de 

inorceaux en bois ou en zinc. Les ateliers ne disposent ni d'eau courante, ni  d'électricité. 

Ce t!.pe de sites accueille principalelnent les ateliers de réparation autoinobile et les fabriques 

d'objets métalliques. I l  s'agit des unités de producteurs qui délaissent les alentours disputés 

des ~uiries parce que leurs acti\,ités ne peu~ent se dérouler dans des espaces habités du fait 

-15 l Des pièces de la niaison sont fréquemment sous-louées à des célibataires ou à de jeunes co~iples. 
45: Nous avons obsenré dans beaucoup d'établissenients enquètés la présence de containers (les rnênies que ceus 
utilisés dans les transports iiiaritiriies) utilises cornnie atelier ou coitirlie local à usages iiiultiples (vestiaire, 
entrepôt, réseri-e d'outillage). Grâce a 1'inten:eiition d'un rneiiuisier nietallique qui y etl'ectue des ouvertures, le 
cotitainer devient "habitable". Présentant la même mobilité. mais de nieilleures garanties au niveau du vol et de 
l'incendie. i l  est préféré à la baraque en bois. 



qu'elles requièrent beaucoup d'espaces (pour l'entreposage des stocks, pour faire tra\,ailler une 

bonne quinzaine de personnes) et qu'elles produisent des nuisances (bruit, rebuts). Les patrons 

concernés sont unanimes à reconnaître que c'est par inanque d'alternati\le qu'ils s'y 

maintiennent. 

45-A.K, un clief mécanicien qui a installé son garage en contrebas du Pont de Colobane, dans 

le inèine site où est localisé l'atelier de 61-O.T. décrit plus haut. On accède à son installation à 

travers un dsdale d'ateliers (on a dénonhé  panni ses voisins iininédiats : un ferrailleur, un 

vendeur de IIIU/U, un inécanicieii pour véhicules de transport en coininun - cbur.v I ' ( J ~ I C ~ L ' . Y  -, un 

fabricant de inatelas en paille). Sa parcelle est mitoyenne à deus ateliers de reparation 

autoinobile. Sa façade principale s'étire sur quelques dis mètres où deus pans de inurs, hauts 

d'un inètre cinquante en\riron, libèrent une entrée de sis mètres. L'intérieur de l'enceinte est 

essentielleinent occupé par des véhicule$" rangés vraiseinblableinent selon les priorités de 

réparation. Un passage de la largeur d'une voiture conduit à un \.aste hangar sous lequel ont 

lieu les principaux travaux de mécanique, mais aussi de tôlerie et de peinture qui se partagent 

l'espace. 11 abrite un palan fixé au sol en ciment au moyen de gros écrous. Dans un coin de 

l'abri, sur une partie d'un long établi en dur, des caisses présentent de inaniére désordonnée 

des outils auxquels se melangent des vis, des joints et des bagues. Tout le reste de l'outillage 

(notaininent le poste de soudure à osjrgène, les pistolets de peinture) du garage est stocké dans 

un container qui fait aussi office de \ estiaire. 

Dans son récit, il nous a raconté coininent il s'est procuré son emplacement et ce qui justifie 

son inaintien, maintenant qu'il a les iiiojrens de prktendre à un ineilleur einplaceinent. ",Jc .SL/I.Y 

clrt-ii,L I L S I ,  dit-il, clt/oi/ el7 198.7. i\.4oi LYJ rlzlc2 ,je vou1cri.v c/l/t/nr/ ;hi yl/i//C 171o1t nw7ll.è < f c p  

~ ~ ) I ' I I I ( J / I ~ ~ I ,  clc;/ui/ C / C ! I I I L I ~ I . ~ ~  I I I O I ~  lv-(y?t-c ' ~ u I - u ~ c ~ ,  pc~v ~le) / X J ~ / ~ I ~ C I .  uveJc q1r'dqt/'~111. .~ILII.Y cl1 

I I  C I  je i 1 .  o p  l e  f i l .  1 j~lluit  l e  J I  . . il//cll/iol~ ili*iJi' /cl / ~ C I I  <io11/ 

J C  ~11.spo.vc~i.v. 1)ol~c cc//iJ l d ~ ~ c c  I I ~ C  L Y ) I ~ Y J I ~ U I /  / o 1 4 /  tl,fir;/ ~ U I ~ L Y  C ~ L I P  1') I.'IC)LLI- p i  111e I'U ( / / / r Ih~/c;~~,  

jc)  roi.^ ~ Z I C < , J ~  11ë lui ( I I  C J O I ~ I I C ;  ~ I I C  30.000 ~ ~ ' L I I I C S  / ~ C ~ I ~ L / U I I /  /ozl/c 1t1 pl-e~~lii'l'e LII I I IC:~.  1)olic ("C'.Y/ 

p(1.v i,~.ciinic~l/ c*licr./ .../. . ~ . ! L ~ I I ~ / L ' I I ( I I I /  IIIU .s i / t~~~/iol i  o.\-ige 1/11ë I I I C I ~ / / C , I I I . ~ '  i~~.v/ulIu/io~i. Ho11, cslc>.vt-2- 

cf~re ql/e.ii> . Y I ~ I , Y  1 ~ ~ s  .voz/I IC-I, il js ( J  1/11 /(jlic~r c)/  ? / I I  /x>ili/rc> (pi; l ru i~uI / /~~~i /  cli,cc lnoi. ,si .je) 

-- 

45.1 D'une part, I'Etat ii'a plus les moyens de proceder aux projets d'aménasement urbain d'ai-itan, d'autre pan. les 
artisaiis conceriies cornpteiit sur le lobbyirig décisif de leurs intermédiaires (en général les cliefs des dyiiasties 
confieriques) 



cli.vpo.vuI.s de sz~ffi.samn~cn/ tle pluce, chuclm uz~r.ui/ son e.vpace tic. /rul~iil  qui lui seruil propr~. 

I.vO/G t i C < . ~  Ul//r€?.Y J~/UCC'.V J7Ur 2411 /?Zl/r. , ~ ' ~ 1 / 1 1 ~ ~ ( 1 1 . ~  1710 L ' O 1 7 . ~ / ~ 1 / 1 ~ ~  If11 bZ/r~ill.!, I I Z . Y / U / / ~ ~  /C'/6~/10?1e, 

des cl1ose.v ~ 0 1 1 1 1 1 1 ~  vu. Afi~is L"c.v/ i111po.vsih1~ purce ~ I J ' I C I ,  ce /z'e.v/ qzrund nz61lte pus /'entlroi/ 

Itl&~:;crl pozlr - fui1-e des ~ / ~ I : C ~ S / I S S C I I I ~ I I / . F .  D 71 I I I C U C ~ ,  j~ 11 'ui pus le (/roi/ de coit~trz~ire y !roi q zle ce 

soi/ ici. I I I  h~~ruqz~e ,  11; I I I Z I ~ ,  ri(</? il21 / O T ~ I .  /,c /7u1?:'(ir 6'1 le co~i/uI~?er qzie / I I  l'ois 12, cfo.v/ u11 

ri.vt~z/e q11e j7li tI î I  /~rè~tùre pur-ce q~rc j'en u~.ui.v bc.voirl pour n1011 frui'iril; nluis ~lorrrwlenier~t, je 

11iri17u.v IC ilroi/. l1o11c ~ ~ r ( r i / ? ~ ~ r ~ t .  le giirugc II'C<S/ /?US ~'0111111e j'ultr~i~v \?o14lz( q~l'il soif. .Je S Z I I , ~  c!11 

/ruin cie chc~rr.ller ù gi~ti~~11e Ci ~f~,oi /c ,  111ui.v 1e.v clioscs .sor1/ /roj7 con1pliql12e.v. /,CS gcmv n'uinie17/ 

1x1.~ 1 0 ~ 1 ~ ~ 1 ~  ù cies ~ I I ~ L * ~ ~ I ? ; C ~ ; C J ~ ~ . ~ ,  11,s j~r~!f2~reilt co~~.v/rt~ir.~> 1/11e cu/~/i/ie poz~r lu lozler LI 1/11 

~ ~ I ~ ~ I I J ~ / * C U / T / " .  

Ensuite ces zones présentent de nombreux désavantages. Ainsi, outre leur inaccessibilité, les 

entrepreneurs invoquent l'insécurité qui y règne et qui fait qu'ils ne peuvent ni stocker des 

quantités importantes de matériau, ni entreposer des objets finis, ni s'attarder quand le soir 

tombe. 64-C.T. fait remarquer a ce propos " (2  n'c.s! pcr.s tic guic12 LIC> coeur qu'or? u cl1oi.vi  el 

e11~1ro I I .  ( 'C?U-Y q 11; ail/ 1c.s ~lzoj~er~.s ils .vo11/ I~z.v/ulIG.s u 11Iez11:s. 7 u  I 7 'c.r pa.s .sun.s ig?zorer lcr 
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les patrons des unités qui allient les acti\.ités les plus dé\-oreuses d'espaces et les plus 

polluantes, les technologies les plus rudimentaires, sans grandes possibilités financiSres qui 

sont le plus pénalisées par la ségrégation spatiale urbaine. 

454 Ils sont iitilisés par les ou\.rirrs pour la sieste 



Figure 1 Plan <le la \,ille de Dakar 
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Le caractère suivant par lequel nous illustrerons I'enracirieinent de la petite entreprise daris 

l'espace urbain est son ancrage temporel durable. I l  est illustré d'abord par le noiiibre ino>,en 

d'années d'existence des établisseinents. Les données d'enquête indiquent qu'une importante 

nia.jorité des unités a franchi le cap fatidique des trois années qui inarque le dibut de 

pérennisation dans l'activitéJ". L'âge modal se situe au delà des dis ans. Dans la même foulée, 

on ne peut pas claireinent établir que ce ne sont pas les inestires d'ajusteii.ient qiii ont siiscité 

les vocations entrepreneuriales en question. Ce qui ne fait aucun doute par contre, c'est qtie la 

455 Dans les travaux portant sur I'inforiiiel, I'acti\.ité est caractérisée par iine yrande vulnérabilité imputable au 
liarcèlernent qu'exercent les services n~uriicipaux de la voirie sur le producteur. Ils s'accordent pour reconnaitre 
qu'une fois un certain cap liaiiclii. l'entreprise peut èti-e considéré éconorniqueiiient viable et son ac,tivité iriscrite 
dans le long ternie. 



petite entreprise développe une forte irnrnunitk aux di\-erses épreuves qui parseinent en 

ginéral son développement. 

II existe un ensemble de facteurs qui espliquent pourquoi la sphére des acti\,ités de production 

ne peut pas continuer à ètre marquée du sceau de la saisonnalité et de l'éphémère. Le cycle de 

création-disparition rapide (taux de renou\~elleinent du secteur) retenue coiiime 

caractéristiques des activités urbaines marchandes ne peut être reconduit à l'endroit de notre 

population. En effet, contraireinent au commerce où les barrières d'entrée (en termes de savoir 

spécifique ou en tennes d'in\restissements financiers importants) sont presque inexistantes. le 

processus de l'installation dans ces activités de production est plus long. 11 coinprend une 

phase d'acquisition des rudiments professionnels dont la durée moj.enne varie entre cinq et 

dis ans et une autre période non moins longue où il s'agit de réunir les moyens nécessaires 

pour la matérialisation du projet. On peut de ce fait penser qu'elle prémunit la petite unité de 

nombreuses surprises dans ses inoinents de fragilité. Rappelons que dans les métiers qui 

forment le pouinon du secteur, l'apprentissage consiste beaucoup en la connaissance du 

milieu, en la familiarisation avec les habitudes coinii.ierciales et les nonnes de négociation, 

nécessite la maîtrise d'lin métier ou alors la disponibilité d'un capital financier conséquent qui 

est non inoins long à réunir On peut considérer a priori qu'il est plus inûri. Enfin, la stabilité 

dont témoiyent les unit& artisanales est à niettre en rapport akec l'inexistence oii la non- 

compétitivité de structures équivalentes dans le secteur moderne. 



Figure 2 Durée d'existence de l'entreprise dans la petite production 
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Il  existe une corrélation positiire entre I'âge de I'entrepreneur et I'âge de son établisseinent. 

Plus I'entrepreneur est àgk, plus son unité a de chances de dépasser la dizaine d'années 

d'existence. Cette relation est en fait syinétrique à celle que nous avons déjà mentionnée et 

d'après laquelle on concluait que les plus vieilles unités appartenaient à des entrepreneurs dont 

l'âge se situe au delà de 35 ans. Les contradictions à cette tendance générale proiiennent 

essentiellement du teiiips de latence du projet, c'est-à-dire du décalage entre l'achèvement du 

statut permettant de prétendre à l'installation personnelle (acquisition des compétences et 

d'une méthode de travail, la réunion d'un capital financier ou instruinental) et la 

inatérialisation de l'idée de créer. Le délai est en effet plus ou moins long selon les 

caractéristiques des indikidus et celles de leur doinaine d'in\estissement. II est tonction dii 

type et du niveau de I'acti\.ité ambitionnés (par conséquent du ni\.eau des in\.estisseinents 

nécessaires), ainsi que des ressources sociales dont dispose le candidat à l'entreprise pour . 

l'atteindre. 

On ot3sen.e que les bénéficiaires de l'apprentissage sont les plus proinpts à se lancer dans 

l'aventure eiitrepreneuriale. Chez les artisans nou\.elleiiient confirmés, l'installation à son 

propre compte s'avère iné\itriL>le. En effet, le secteur moderne ne fait plus appel à leurs 



compétences tandis que la fonne dominante de inise au travail dans l'artisanat (salariat 

incoinplet) n'assure pas un traitement coinpatible avec le nouveau statut acquis. Ils sont 

talonnés de près par les titulaires d'un dipldme universitaire. Ceux-ci trouvent dans 

l'exploitation d'une affaire personnelle, le inoyen de valoriser leurs compétences techniques et 

organisationrielles d'une façon qu'ils ne pourraient atteindre s'ils restaient salariés dans les 

grandes administrations. Ils im-estissent dans des friches totalement vierges ou peu de gens 

s'a\.ent~irent (dans I'infonnatique pour 1 -O.S., I'électromécanique industrielle polir IO-M.D., 

l'élaboration de produits chilniques pour 20-B.M), dans des domaines où ils disposent 

d'avantages techniques décisifs et inaugurent des façons de faire totalement nou\~elles (cf. le 

cas de 55-B.T. dans I'impriinerie), entin des créneaux dans lesquels ils ont une connaissance 

fine du circuit des décideurs et des vpes  de procédures existants (21-Y.F dans l'exploitation 

de carrières et 48-K.C. dans la maraîchage). 

Les unités qui sont de création récente (inoins de 10 ans) par des proinoteurs âgés renvoient 

soit au phénomène de reprise d'acti\fité à I'àge de la retraite légale, soit à celui de 

di\.ersification-extension, Dans le premier cas de figure, on peut mentionner la quasi- 

détermination de ItaGti\.ité principale de l'unité nouvellement créée par le métier exercé 

antérieurement. On a affaire à d'anciens salariés qui, aprks avoir acciiinulé de l'expérience 

dans les entreprises publiques ou d'éconoinie mixte, s'établissent à leur compte en bénéficiant 

du désengagement de leur ancien employeur dans certains domaines ou en exploitant ses 

iinprécisions. Dépourvus des inoyens financiers suffisants pour lancer le projet, ils 

privilégient les fonnes sociétaires. On peut citer en exemple la déinarche de 2 1-Y.F, un ancien 

haut fonctionnaire qui a inonté une affaire d'exploitation ininière grâce à la participation de 

banques, de bailleurs de fonds étranger, inais aussi d'anciens collègues encore en poste dans la 

société nationale qui I'eniployait. 

Dans le second cas. on n affaire à des entrepreneurs dont I'établisseinent actiiel n'est pas la 

première espérience. Sans fbrcéinent faire suite à un échec (ce qui irait dans le sens d'un cjrcle 

création-k~ol~ition-estinctio~i rapide). I'établissenîent actiiel est le parachè~einent d'une 

réussite dans une expérience entrepreneuriale antérieure. I I  résulte d'une démarche de 

recon\.ersion d'un capital accumulé dans une autre acti\ ité. Par e~eiiiple, 43-1,s , 39-Y.A.S et 



52-M.N ont trouvé dans l'industrie, un secteur qui leur était pourtant totalement inconnu, le 

inode de conkersion d'un capital accumulé initialement dans le cornmerce inforinel. 

De manière générale, les installations sont marquées par une grande stabilité. Le 

développement des unités se circonscrit à I'espace où celles-ci ont déinarré pour la premiere 

fois. 11 seinble exister un attachement très fort au preinier emplaceinent. Une large ina.iorité 

(72,5%) des unités n'a jamais coiinu de changement en termes de déplacement du cadre de 

I';cti\ité. Il  existe deus raisons en cela. Dans le cas des entreprises se rapprochant du niveau 

industriel, les études préalables et les capacités financières relatives permettent une 

localisation adaptée dés le déinarrage. Pour ce q~i i  concerne les activités artisanales au bas de 

l'échelle, c'est le inanque de inoyens qui justifie le maintien prolongé dans des zones qui 

présentent beaucoup de désa\fantages (inaccessibilité, insécurité, absence de coinmodités en 

eau et en électricité) contrebalancés toutefois par la faiblesse des loyers versés. En dellors de 

I'obsenration 25-E.S.(réparation autoinobile), aucun entrepreneur n'a changé le siège de son 

acti\.ité pour des raisons liées directement à des difficultés de trésorerie. Cela est à mettre en 

rapport avec ce que nous venons de mentionner. Dans le cas singulier de 25-E.S., son bail à 

Khar-Yalla n'a pas pu être prolongé parce qu'il ne pou\.ait acquitter le nouveau inontant du 

loyer exigé par son bailleur. Sensible à la surenchère des coininerçants qui ont perçu la 

situation stratégique de I'einplaceinent dans la zone d'extension d'un inarché en plein essor, le 

propriétaire a décidé sa halisse subite pour le contraindre au départ 

La stabilité de I'einplaceinent n'exclut pas que les propriétaires procident au cours de la vie de 

l'entreprise à des transformation qiii \ont de la inodification ou l'extension des locaux au 

déinéna_«ement de prestige Les inodifications dans l'installation concernent un tiers des 

établissements enquêtés. tous situés dans la troisième strate que nous aLrons définie. Elles 

interviennent dans une logique d'extension-espansion. POLK les entrepreneurs, I'investisseinent 

syinbolique se réduit à une recherche dans le s@le architectural et dans l'agencement intérieur 

des locaux. Un soin particulier est apporté aux peintures extérieures et au décor des locaus 

adniinistratifs (secrétariats. salles d'attente, bureau di1 patron). L'é~olution architectiirale de 

l'établissement de 18-Mine D.D. est un cas d'école. En l'espace de quelques années, son 

ancien logement de rno'en standing situé sur le boiile\ard du C;énéral de Gaulle et qui l u i  a 



servi d'atelier à ses débuts, est devenu un luxueux salon de couture456. Ses succès 

commerciaux aidant, elle y a fait réaliser d'importants travaux de réfection et 

d'embellissement. Sa façade principale, toute en vitres teintées, attire irrésistiblement le regard 

des passants et leurs supputations les plus folles457. 

En règle générale, les déménagements sont motivés par des considérations techniques et 

commerciales. Les promoteurs tentent par ce biais de se rapprocher de commodités, d'avoir 

une meilleure exposition de leur activité. Demère cet argument objectif se greffe un enjeu 

symbolique non négligeable. Étant donné que l'emplacement est un moyen de différenciation 

économique et financière (du fait de la sévérité des conditions d'accès à un bon emplacement), 

le succés commercial d'un produit, une augmentation de production entraînent la nécessité de 

déployer l'outil de travail dans un cadre rénové, mais aussi de trouver un emplacement plus 

conforme au nouveau standing de l'entreprise et ainsi en assurer la publicité. 

C'est ainsi que beaucoup de petits artisans qui ont connu un succès rapide ont immédiatement 

cherché à s'installer dans des sites à forte charge symbolique afin de consolider leur nouveau 

statut, mais aussi d'envoyer des sigmaux à des interlocuteurs divers : les clients, les 

concurrents, les interlocuteurs officiels. C'est dans cette logique que 34'-S.G.A et 54-M.Tra., 

par exemple, ont quitté leur emplacement respectif de la Corniche et des HLM pour venir 

s'installer dans des sites d'activités officiels. Pour des artisans "purtis de rien", ne faisant 

l'objet "d'uucune coi~.sidérulioiz" particulière auparavant, l'installation au doinaine industriel 

est le signe le plus patent de leur fulgurante ascension économique et sociale en même temps 

la plus belle occasion de prendre à revers quelques préjugés développés à leur endroit par des 

vois autorisées dans le monde de l'entreprise (responsables de banque, agents des sociétés de 

promotion et d'encadrement de l'entreprise). 

Dans les niveaux intermédiaires, les petits producteurs investissent aussi dans le symbole, 

sou\,ent en forçant le caractère tout relatif de leur réussite. Tailleurs, fabricants de chaussures 

aspirent tous à ouvrir des ateliers, voire plus raisonnablement des magasins d'exposition-\.ente 

dans les endroits stratégiques comme le Centre-ville ou les grands marchés de Dakar comine 

456 Bien sür, la famille de 18-Mme D.D. a déménage vers les quartiers huppes de la Corniche. 
457 On évoque les accointances de la patronne avec les dictateurs de tout acabit, ses combines avec les services de 
douanes, sa fermeté avec les ou~riers, ses protections mystiques ... 



le marché HLM. Depuis I'espérience mitigée de sa première installation à Diainaguine, 

56.M.-Gu. a toujours choisi a\.ec soin l'emplacement de ses ateliers successifs, choisissant des 

endroits bien spécifiques par leur fréquentation (le centre-\.ille. atelier à la nie de Bayeus 

laissé à un ancien apprenti) ou par leur symbolisme (son einplacement actuel est situé à 

Colobane, "rrt j~lce d i r  A.IOIIW~ICIZ/ de l'i~~~/C;l)ei~d~~rzcc~" comme il l'indique sur ses cartes de 

visite). En plus de rechercher une vitrine valorisante, leur ambition est de toucher une 

clientèle aux caractéristiques éconoiuiques plus intéressantes (plus haut niveau de revenu, 

stabilité de leur demande) et de transfonner leur atelier en centre de prescription de 

"tendances" à l'instar de la fabrique artisanale de chaussures que dirige 4-C.D. Grâce à la 

publicité que lui a apportée une grande vedette de la musique sénégalaise, ses inodèles sont 

dei.enus des "nltrs/" pour les jeunes branch6s tandis que son atelier s'est transformé du jour au 

lendemain en lieu où i l  faut être vu et où i l  faut passer r6gulièrement pour se tenir au courant 

des nouveautés. 

Tableau 5 Mobilité dans l'installation 

Pour ce qui concerne les unités les plus récentes (inoins de 3 années d'esistence au moment de 

I'enquète), on peut faire un certain nombre de remarques. Il est illustré par 32-L.D. qui a quitté 

l'échoppe où son pére tenait un petit-commerce pour se rapprocher du lieu où bat le coeur de 

la mode féminine dakaroise (le inarché HLM). Soit, dans un second cas de figure, on a affaire 

à des profils intellectuels qüi s'investissent dans des donlaines totalement inédits ou qui 

apportent une nouvelle expérience et une nouvelle vision dans le créneau considéré. Mais 

étant donné leur démarche de création et leur puissance de financenient, ils accèdent d'emblée 

aux eniplaceinents idéals identifiés daris leur projet de création. Ce type de stratégie est 

illustré à traiJers les expériences de 1-0,s et de 48-K.C. Le premier, un ingénieur en 

infonnatique s'installe dans un créneau presque vierge. tandis qiie la seconde, 48-K.C., elle 

aussi diplômée en agronomie, a bénéficié d'un crédit bancaire après avoir travaillé pour le 

mobilité établissement 
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coinpte d'une ONG. La dernittre situation inatkrialise la stratégie de con~ersion industrielle 

d'un capital issu du coirirnerce, il s'agit du cas tiiairites fois évoqué de 43-I.S. Là aussi, Stant 

donné le riiveau des capitalisations et les types d'activitis coiicerriées, les questions 

d'emplacement sont réçlSes dès l'abord du projet de criation coinilie pour les profils 

iiigénisurs. 

111-2. L 'Ii\'SER TIOiV DE LA PETITE ENTREPRISE D,3 I\S LA D I'Nz4~%fIQC'E 
I;R B,4 I,YE P,4 R L 'OFFRE D 'EIIIPL OIS 

On peut mettre en ébidence l'articulation des activités de la petite entreprise à la dynamique 

urbaine globale en se riférant d'abord à ses horizons cominerciaus. Le tableau suivant indique 

qu'une grande majorité des unités produit à destination d'un marche qui ne dépasse pas 

l'échelle de la ville. Cela va dans le sens d'une confirmation de l'idée selon laquelle le systkine 

productif local est suscité et alimenté par la deinande de consommation des couches urbaines. 

Tous les travaux récents inciicluerii U'aiii~uis ;a pait croissante que les productions locales 

occuperil dans ia consoinmation des menages. La spGcilïcité de cette relation est renforcée par 

la corrélation positive existant entre les formes de décisions de la production et les marclit2s de 

desti riatiori. 

Tableau 6 Répartition des unités selon leurs l~orizons commerciaux 

1 horizons commerciaur 

inarché de prosiriiite 

inarché à I'éclielle de la \.ille 

marché de tjpe iiatiorial 

marché de type ir~teniuticnA 

TOTAL OBS. 

Nb. cit. 

17 

32 

13 

10 

73 

Fréq. 

23,23',6 
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Seul un groupe restreint d'entreprises (qui regroupe le tiers de l'effectif enqueté) tra\.aille en 

direction de marchés qui dépasserit le cadre urbain imiiiédiat et destine sa production à 

d'autres villes du Sénégal. voire à l'inteniatioi~al. Ces uiiités ont la particulaiité d'entretenir 

une autonomie de financement (elles travaillent plus frGqueinment sur autofinanceineilt de la 

production et réalisent des stocks). Le volunîe de tra\-ail n'est pas dkcidé eiî foiictioii de 

conîmaiides. Leur foniie et leur niveau de capitalisation pemiettent en effet de produire eii 

fonction de leurs disponibilités, de réaliser des stocks. Leur niveau de capitalisation fixe et 

leur capacité de production indiquent la marge de manoeuvre assez étendue dont elles 

disposent par rapport aux commanditaires lorsqu'ils existent. C'est dans ce type 

d'établisseinent que la spécialisation du travail se donne le mieux à voir. La fonction de 

coinmercialisation est une activité à part entiere confiée à des professionnels. 

La concentration des marchtis d'adresses de la petite entreprise dans le ph-iinètre urbain 

achkve de convaincre du r81e important clu'elle joue dans la sütisfidction des besoins des 

citadiris et dans les échanges comriierciaus urbairis. 11 esiste une forrtie encore plus parlante 

de son concours aux processus de l'économie urbaine. C'est celle relative aus réponses qu'elle 

apporte à la probléiiiatique de I'eiiiploi. Nous risquons I'idtie suivalits qui n'est pas bien 

originale4'\ si la contribution du secteur de la production à la formation de la valeur ajoutie a 

contiiiué à être positive, c'est grâce à l'apport des petites et inoyeniiss entreprises qu'on la doit, 

plus qu'à celui de la grande fiilne publique ou n~ultinatioiiale. 

Dans les années 1980, les politiques de relance éconon~ique (à travers la nouvelle politique 

économiqiie et son \olet industriel la N.P.1) s'effectuent au détriment des industries 

productives. Les entreprises parapubliques accusent sévèrement le désengagement de 1'Etat 

sur le marché de l'emploi induit par la pression des bailleurs de fonds et des contraintes 

budgétaires. Les mesures d'ajustement en instaurant des réfonnes (restrictions d'embauche, 

restructuration qui se matérialise par la succession rapide des plans sociaux) et en changeant 

les règles ayant toujours régi l'orientation et le déroulement de l'activité industrielle ont 

menacé de démantéleinent les capacités de prodiiction exprimées en termes d'équipeiiients et 

45s C'est le point de vue partagé par tous ceux qui s'i~~téressent a la situation de l'emploi dans les 
écononiies africaines, ceux en particulier qui étudieiit I'econoniie infbrrrielle 



d'einploisJ'O. Ce qui est rendu plausible par les différentes statistiques que nous avons 

rasseinblées indiquent que cette tendance est bien engagée dans le secteur inoderne. On y 

enregistre désormais que 13.000 actifs, soit 3S0/0 des effectifs totaux des actiirités enregistrées. 

Elles indiquent toutes une dégradation de I'einploi productif enregistré, sous la fonne d'une 

précarisation des salaries et d'une tertiarisation accentuée de l'économie (explosion des 
461 3 activités de co~ninerce)""". Qu'est-ce qui explique qu'il n'y pas eu d'explosion du chômage . 

L'liypothese coiilinune aux différentes études qui se sont succédées pour étudier la situation 

de I'einploi à Dakar consiste à dire que ce sont les petites et moyennes structures qui ont 

absorbé les demandeurs d'emploi en provenance du secteur inoderne et ceux qui ne peuvent 

désormais plus y accéder. Depuis le début des années 1980, on aurait assisté à Lin 

développement estensif sans précédent du secteur non-structuré et partant de I'einploi urbain. 

Selon H. Lubell et C. ~arou?"', "la crise &corzori~;y~re UIII?C;L>.Y N O  u OZIVCI./ IL'S   CI LX ~ 1 1 1 .  I c . ~  

cuj7uci/k.~ yzrlu, (;#II ~ Z ~ I . F . F U ~ ~ C C ,  Ie . vec /~~ t~r  17017 ~/r~ic/urC; de corriger ceriiliris c<j"i~.v ~lc;gi//ifi .Fur 

ltr prothtciiotz ci llenip/oi ... l.'eit~j>/oi I I Z ~ ~ L ! ~ C I I L I L J I I ~  C /  les ~iiicro ctz/rcprise,s 0111 iihsorbL! 11ot1 

.veztIen?e171 /e.s /ruvui//~'zrr~.s ch4 seclezrr. .slruc./ zrrk y ui U I J C I I L ' / ~ /  peri/z/ ke1ir.s erl~ploi~ I ~ I U  I.V .v?~r/o?l/ 

de ,jeuiles ci/u~fir~,s qui c~n/ruic?n/ ~l~rr7.v /(I vie uc/ii?e". En nous basant sur les données des 

comptes nationaux, nous signalons que ce phénomène ne peut être réduit pour autant aux 

seules acti~.ités informelles. En effet, on obsen,e qu'entre 1983 et 1986, la contribution du 

secteur secondaire a progressé régulièrement, passant de 16,6O6 a 22%. Cette progression 

apparait pour l'essentiel imputable a l'apport du secteur secondaire moderne4";. Nous 

soutenoris l'idée que ce n'est certainement pas l'appareil industriel public qui est à l'origine de 

ces gains au nom d'une productivité subitement retrouvee. ALI vu des caractéristiques de cet 

appareil et des inesLires qui l'ont af'fectés, ces gains renvoient pl~is \~raiseiiibIableiiient au 

4511 Cf. J .  De Baiidt (1992. 1995). M. Huiilbert (1986, 1990). La prodiictioii industrielle n'a pas réussi a 
concurrencer les produits importés (du fait d e  l'importance de la fraude. niais polir des raisons de qualité). ni non 
plus à se rendre conipétitive au niveau international. A cela i l  faut ajouter la façori dont les établisseilients ont été 
gérés. Ce qui t'ait dire à des obser\:ateurs conime A. Guillauine-Geritil (1991) que les effets irnputés ii la N.P.1 
représenteiit en fait les séquelles de la structuration passée de I'ensenible productif séiiégalais. Seuletnent la crise 
et le repli des investisseurs \.ers des cieux plus attractifs otit achevé de le jeter daiis la touriiieiite. 
460 Ce qui corrobore le point de \.Lie de M. Diouf (1992) seloii lequel la politique iiidustrielle a engendré lin effet 
pervers qui est la " c o ~ ~ t ~ ~ r r ~ ~ i o ~ ' i . ~ ~ ~ ~ i o t ~ ' '  de l'économie. 
461 Le taus de ch6iiiaçe a Dakar est estimé à 24% par le hlinistere du Plaii et de la Coopération 
4(,Z Cf Lubell 14. et Zarour C . ,  1990. p.47.3. 
4(>7 Les acti\.ités inforn~elles se situent par définition liai-s du cliaiiip des statistiques officielles. Lorsqii'elles y 
sont représeiitees. ce n'est pas par le biais de  graiideurs réelles. niais bieii suii\,ent par des estimations doiit les 
logi(1ues dépendent des ob.jectifs des statisticiens Taritnt leur coiitributinri est niinorce, taiitôt elle est exagérée 



développement extensif de l'entreprise privée (à la démarche différente de celle des 

inultinationales) à travers les initiati~pes a petite et inoyenne échelles. 

Tableau 7 Contribution des différents secteurs d'activités à la formation de la valeur 
ajoutée 

C'est par le truchement des résultats d'enquête sur  i informel^"^, notainment les données de 

I'enquzte US-AID 1988, que nous construisons notre description de la situation de I'einploi à 

Dakar. On enregistre avec ces données, que ce sont les activités productives, pourtant 

minoritaires en nombre d'établisseiiîents, qui ont absorbé la plus grande part des actifs. Le 

secteur informel occuperait 60,50h de 13 population active dakaroise. Mais, alors que les 

unités de production ne représentent que 19% de la population des unités recensées dans le 

secteur infonnel de Dakar. soit 5607 établissements, elles n'en occupent pas inoins de 37.595 

personnes 16'. soit 4890 des effectifs. Les entreprises coininerciales qui représentent 8 1?)0 des 

unités - ce qui correspond à 24.009 points d'établisseinent - n'emploient que 26740 personnes. 

L'explication consiste a retenir l'utilisation intensive de la main-d'oeu\~re dans les activités 

productives et le caractère souvent atomisé des activités coinmerciales. Si les unités 

fonctionnent en occupant en inoyenne quatre personnes (certaines acti\.ités étant 

particulièreinent utilisatrices de rnain-d'oeuvre, c'est le cas de la reparation de vél-iicules qui 

occupe 9 personnes en inoyenne), les 6tablisseinents coiiinierciaus se rapprochent 

corninunément du modèle de l'auto-emploi. 

J<>I Nous ii'avoiis pas pu disposer de statistiques relatives à la situation de I'einploi dans l'initiative pi-ivke 
enregisti-Ge de faible éclielle. 
-165 En realité. le chiffre des actifs dails la production est de 70.366 personnes. h?ais étant donné I'acceptioii 
donliée dans ce travail aux acti\-ites de production, nous a\,oiis ajouté a cette base, les actifs dans la constriiction 
et dans les ser\ ices ri~atériels. soit (et pour reprendre les catégories de I'eriquête L1.S-AID 1OS8) : 389 polir la 
coristnictiori. 5567 pour la reparation de véliicules. 1073 pour la i-ciparatioii moto/velo. 



Par ailleurs, si le dynamisme des actives productives s'appuie sur une utilisation intensive du 

travail, on peut noter par la même occasion qu'une faible part de ces tra\lailleurs peut 

prétendre au statut de salarié. Les données de l'échantillon réduit utilisé par l'enquête US-AID 

1988 font ressortir que seuls 2806 des actifs dans le secteur sont rérnunkrés de leur travail. Si 

on considère le chiffre de 17% avancé par P. Van ~ijk'""'  et qui se rapporte à situation de 

l'emploi à la fin des années 1970, ceci indique une nette ainélioration des situations d'emploi. 

Cela consiste un argument irrésistible au faus-modkle de transition où les patrons se 

trouveraient impuissants à résister a la pression des entourages familiaux et de voisinage et 

qu'ils procéderaient a des en-ibauches sans tenir compte de leurs capacités. 

III-2.1. LA STRLrC'TD'RE IIE 1, 'E~IPI ,OI  I l 4  h'.S IaA P E U T E  Eï' M O  I'EIVh'E ENIREPRISE 

Pour ce qui concerne notre population, la situation de l'emploi ne s'écarte pas de ces tendances 

globales. En effet, l'effectif moyen par établissement se situe entre 10 et 15 personnes. Si le 

travail individuel est inexistant, l'intensité du travail varie par rapport à l'activité et au niveau 

dans l'activité. Nous ai,ons dégagé trois strates. La premiSre est occupée par une seule 

entreprise où on a affaire à un phénomène d'auto-emploi. Elle fait reconnaître le caractère 

solitaire de Itacti\?ité dans l'horlogerie. En effet, en dehors des rares cas ou l'horloger entretient 

des rapports de sous-traitance a\.ec les inarques de fabrication, son unique présence suffit pour 

faire face aus sollicitations de la clientèle. 

Tableau 8 Stratification des unités selon le nombi-e d'ernplo>.és 
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Dans la strate intermédiaire, on trouve les établissements coinbinant une hible sophistication 

des procédés et des débouchés élargis. L'utilisation exqensive de la main-d'oeuvre est une 

forme de contournetnent de la rigidité technique. Toutefois dans certains établisseinents dont 

l'activité est basée sur des savoirs intellectuels pointus (informatique), on a affaire à un 

personnel qualifié recruté sur la base du salariat intigral. A ce titre, il faut savoir que 6096 de 

nos interlocuteurs ont déclaré que le statut dominant dans leur établisseinent s'apparente au 

salariat (soit intégral, soit intermittent). Ont recours au salariat intégral les étal~lissements se 

rapprochant des formes de production industrielles nécessitant des coinpétences diverses et 

spécifiques, inais aussi certaines structures de type artisanal. 11 concerne des individus qui 

témoigent d'une espérience productive significative et dont l'apport est un coinpléinent 

d'actikité ou un facteur de productivité (ancien apprenti qui devient second, détenteur d'une 

spécialité spécifique comme le brodeur ...) considérable. 

Une analyse des correspondances inultiples entre horizons commerciaux, noinbre d'employés, 

statut dominant, âge de l'entreprise ne montre aucune liaison sigificative entre le nombre 

d'employés et la situation technique de l'entreprise. La strate 3 qui regoupe les entreprises 

employant le plus de inain-d'oeuvre présente, dans une égale répartition, des établissements à 

caractére industriel où l'emploi est dominé par le salariat et quelqiies établissements de 

l'artisanat traditionnel caractérisés par une utilisation intensi\.e de la force de travail. Si dans 

les deus cas de figure. le rôle du patron tend à s'éloigner de l'activiti de production à 

propreinent parler, les discours sur la situation de l'emploi dans l'unité ne se rejoignent pas. 

Dans l'artisanat, le chef de l'atelier niet à I'lioniieur la charge éthique qui consiste à assurer la 

reproduction sociale dans les rangs du initier, tandis que dans les forines industrielles, 

l'opinion de l'entrepreneur sur le personnel est subordoniiSe à son apport qualitatif bien qu'il 

estime son coût d'entretien élevé. 



Tableau 9 Quelques caractéristiques des entrepreneurs dont l'unité emploie vingt 
employés et plus 

Quant au salariat intermittent, i l  est peu répandu. I I  est lie à la nature des activités des unités 

dont l'activité est souinise à des variations importantes pour des raisons bien identitrées. Dans 

le bâtinlent par esen~ple, c'est I'irrigularité et la \.ariété de la taille des chantiers qui esplique 

le recours à I'einploi temporaire, tandis que dans la confection, ce sont les périodes de fètes 

qui constituent les périodes de forte acti\.ité. Dans les activitis quasi-industrielles, l'emploi 

intermittent concerne les catégories de personnel les rnoins qualifiies et celles dont l'apport se 

siiue soit en amont, soit en aval des activités de production proprenîent dites : la n~anutention. 
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Tableau 10 Quelques caractéristiques des entrepreneurs recourant au travail 
intermittent 
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L'esclusion d'une gande majorité de travailleurs du salariat est iinputable à la fréquence du 

statut d'apprenti. La petite entreprise ol'fre en effet le cadre principal extra-scolaire 

d'acquisition de connaissances et de savoir-faire protèssionnels. Ce rôle éducatif est renforcé 

par la crise de I'a~iistement qui n'a guère épa rgé  1s systéine kducatif (réduction budgétaire, 

mais aussi croissance anarchique du noinbre des éIt;ves et des itudiants). Les farnilles les plus 

modestes sont limitées ii une alternati1.e claire : soit diriger l'enfant refoulé du systSme vers 
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l'importance des chantiers qui n'incitent pas les inaitres-maçons à s'attacher en permanence les 

senices d'apprentis. En faisant autrement? ils seraient obligés de subvenir à leurs besoins 

même en cas de périodes d'inactivité prolongée. 

De manière plus générale en ce qui concerne les acti\,ités artisanales soumises a des variations 

d'activité, la force de travail est valorisée en réseaux familiaux, sociaux ou professionnels. 

Ainsi, lorsqu'un inarché substantiel se présente, l'entrepreneur peut disposer rapidement du 

nombre suffisant d'ouvriers pour l'esécuter. C'est ainsi par esemple que 59-Mb.T, un 

menuisier métallique dont les g o s  contrats consistent en la fabrication de kiosques pour le 

compte de la LO.NA.SE'"', organise son activité. La force de travail de son entreprise est 

essentielleinent coinposée par des ineinbres de sa famille qui circulent entre Kaolack et 

Dakar, au gré du volume des commandes. Son dynamisme s'appuie sur la permanence d ~ i  

système d'avances-restitutions difierées fondé sur l'intériorisation des règles hiérarchiques qui 

assibaent, aux cadets en particulier, une position et un rôle dans le circuit de la solidarité 

fa~niliale~~'. Dans notre population, 13 dirigeants d'entreprise ont déclaré s'appuyer sur le 

travail de producteurs qui, pour inexpérimentés qu'ils soient, n'en sont pas moins à l'origine 

créateurs de valeur. Toutes les caractéristiques relevées inclinent à penser qu'il s'agit 

d'entrepreneurs artisanaus qui organisent la flexibilitk de leur exploitation sur la base des 

ressorts de l'appartenance castée, à l'instar de 59-Mb.T. 

Jb7 La LO.N.4.SE est la Loterie Nationale Seriégalaise. Ses points de  verite sont constitues par des kiosques au 
design uniformise. 
468 Placés en dépendance, les cadets sont entretenus et foriiiés par des aines sociaux qui les aideront par la suite à 
s'installer a leur compte. .4. h-lorice (19s'. 19S7 et 1995) analyse de nianière détaillée ce qu'il interprète cornme 
des fonnes d'exploitation économique chez les re de Kaolack. Pour ce  qui concerne les mécanismes de la dette 
cornniunautaire, on peut se reporter utileiiient aux travaux d'.A. l larie ( 1997). 



Tableau 11 Entrepreneurs recourant à la force de travail des apprentis 
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l O ans 

ciiirc 3 ci 
I O  cins 

eiiwc C.; et 
I I  

pliis J e  
I i:ictiie 
ciiirc .; cc 
1 , )  ans 

iiiimcdi:iic 

s:ilaric' 

insiollatioii 
initiiL:di;~ic 
1ris111;11i 
iniiiiedicitc 

salarie 

iiistalhiicin 
iinmcdi;ilc 

scilaric 

scilaric 

iii'itüllaii~in 
iiiimcJi;i~e 

sciiis ira\ ail 

I I I S I ; I I I ~ I I ~ ~ I ~  
iniiiieJic~ic 

s;iI;iric 

saliiric 

\-iblitC de 
I'cnircprisc 
iiiic charge 

c)blipiion J c  
1i)rmatii)n 
iiiic charge 

obligatii>n J c  
I i>mt ion  

la sourw dc 
i i t c  de 
I'cntrcprisc 
ohlipiiiioii dc 
Soniiaiioii 

une clisrpe 

une cliorgc 

lii s ~ ~ i i i  cc de 
i a i t  J c  
I'c11ireprisc 
ol>ligütiiin J e  
L~inution 

oliligatic>n Je 
I'omation 
oldi~ation J e  
Ii>imÿiion 

I'ctitrcprisc 

rcndic crddil>lc 
iiiiirc savoir-(;<ire: 
Ici prise en cllarge 
de la Sorination . 

- 
c\rcrcicc de 
rcsponsuhi1itL:s : 1i1 

pnse oii ... 
rciidrc cicdihlc 
noire sû\c>ir-liiirc 

I'inJcpcndaiicc : la 
prise en c11iirge de 
la .. 

1'inJL:~xnhiicc : la 
prise en ciitirgc de 
la 
i'inJL:lx.n&iicc : la 
prisc en cliiirgc de 
la ... 
1'iiidL:pciidoncc . 
I'iiiiio\atioii 

- 
I'iiitlC~w~iiiiiriüc . 

I'aikiptaiioii 
icchnologi<luc.. 
rendre crCdiiile 
iic>trc savoir-Lire 
I'iiitlcpctitiiincc : Iô 

pri'ic cil charge dc 
1:s ~ ~ n l i i i l i ~ ~ i l .  

- 



Tableau 12 Quelques caractéristiques des entrepreneurs mobilisant à la force de travail 
de type familial 

Par ailleurs, pour multiplier leurs chances de tra~railler, les profèssionnels favorisent les 

réseaux qui regroupent la totalité des spécialités intervenant dans leur activité. Ainsi dans le 

bâtiment, les maçons s'entendent réçulièreinetit avec des métreurs, des électriciens, des 

ploinbiers, des peintres pour que ceux-ci vantent leurs senrices aux particuliers qui veulent 

faire construire. De la même façon, lorsqii'ils sont eus-inêines sollicités, ils proposent leurs 

colle~wes pour les travaux de finition. On arrive à la situation où ce sont tou-jour les nieines 

patrons qui font équipe. Ce type de partenariat auginente sensibleinent leur capacité de 

réalisation, qui est alors sans coinmune mesure avec l'allure modeste de leur installation, de 

I'équipeinent et des effectifs qui leur appartiennent en propre. I I  faut signaler à ce nikeau, que 

beaucoup d'observateurs de I'entreprise africaine se sont founoyés sur le comporteinent 

entrepreneurial des petits patrons. En se basant sur l'écart souberit important esistant entre les 

capacités réelles de production et le \.oluine des marchés qu'ils contractent, ils s'accordent tous 

sur son irrationalité intrinsèque. Or, en ne se tenant qu'a la surface des réalités, ils ignorent 

ostensiblenient les nombreuses ressources souterraines qui soutiennent la petite entreprise. 

Nous accorderons un traitement détaillé à ces réalités extérieures à l'entreprise dans le 

chapitre consacré aux pratiques profèssionnelles. 

Identification 

i-C.7' 
6-A.13. 
I l -n .N  
17-f3.Y 

27-M Sx 
28-N W. 
36-I.N. 
5 1-13.1) 
53-M.1). 

56-h4 Gu. 
5'+Mb.'l. 
62-N.So. 
04-0 'T. 

10.activiti. principale 

unisanal du k r  
bi~outcrie 

rncnuiscric elxnistcrie 
chüiissiirc anisaiinle 

IYTI' niacoimcric 
chaiusure iinisa~ialc 

iriciiuiscric inetiill~cluc 
irnprtnicrie 

construction 
cnctnlli~luc 

cha~idronncric 
slüiussurc irrtisonalc 

nicniiiseric rnc;ialliqiic 
rcstaurnti«ii 

fondcric nrtisai~ot du 
fcr 

4.troditioii 
füiuilialc 

oui 
ou1 
~ L I I  

non 
71011 

0111 

oiii 
oui 
ilon 

lion 

0111 

noil 

\)III 

I7.11hic d'cn~l>lo\Lls 

cntrc I ct 5 
c r i ~ c  5 ci 10 

C I I ~ C  I O  et 15 
e11uc 1 ct 5 

entre 5 ci IO 
ciitrc 15 ct 20 
cnlrc 15 ci 20 
cnire l 5 ct 20 

plii!: iic 31 cnil>lnyLls 

cnlre 15 ci 20 
jdus dc 20 eiiiplo\ es 

entre 5 ci I O  
plus de ?O cinplo! es 

24.rcss.liu111.i1iitiol 
es 

Ibmille 
riirnille 
làniil le 
fail~illc 
ià111illc 
Lii~illc 
hmille 
liimille 

appmctis 

Iümillc 
apprentis 
Iitiiillc 
f;iii~ilIc 

74 pri.gnaiiw 
culturc 

au  ni\ .  rccriitcmciit 
au  ni\. rcsriitcmc~it 

noil 
11oi1 

iloii 

a11 iiiv recnitciucnt 
non 
non 
non 

au  ni\. rccriitcmciit 
il11 niv recnitc?~icnt 

11011 

nt1 ~ i iv .  recnilaiicnt 



111-2.3. LES A1 ODES DE RECRLTEAfENT Ija4A'S IA PETITE ET;IfOlE.YiVE E!hr'TREPRISE 

Quant aux procédés utilisés pour s'attacher les sen-ices d'un einployé, les entrepreneurs sont 

unanimes à dire qu'ils sont informels, s'appuyant sur des relations de connaissance et de 

voisinage. Pour ce qui concerne les apprentis qui travaillent avec lui, 69-F.G qui dirige un 

atelier de réparation de inachines à coudre, rapporte que ce sont leurs parents qui ont effectué 

la totalité des démarches. En fait de tractations, I'enseig~ement dispensé étant gratuit, les 

rencontres avec les tuteurs des candidats portent essentielleinent sur les garanties morales. 

C'est seulement après ces conciliabules que le candidat est accepté dans l'atelier. Le patron 

s igale  que depuis qu'il a engagé ses deux aides, il refuse tout placement de jeunes apprentis 

supplémentaires dans son atelier. "DuI I .~  ce yuui./ie~; il j. u heuucolr/î (le ge~t<; qzri sorzf tlGj2 

17enzr.s 171e voir pozrr 17tè cotfier Iezrr,fil.v. C.'eIu I I I P  folrche ~ ~ r u i ~ ~ i e ~ ~ ~ ,  purce que celu \'el11 c111.e 

qzr'il.~ 011/ C O I ! ~ ~ U I I C ~  el1 nloi, qzr'ils on/ co~!jiunce en nies conlpL;rence.s. Akiis je tlis fozrjour.~ 

non, .je ne p e u  pus les prcnclre iunf q21è /CS deur upprenfi~ I ~ L I I I ~ O I Z I  pusjjni lezrr.fC~rn~utio~~. 

Potlr 17îl«i c'est lu ~iloinclre de.<; clto.ciès quoi. ,Je n'ai pus cfc? pluce, ~ i i  s~~~i .vu~~mic~~zr  de tru\~ail 

polrr ucc~reillir dzr 171onc/c s~îpIé171enfuire. .le ne vuts pi~s  I ~ I ~ ~ I I C ~ ~ C   les jezincs èt 1ë.v uligt~èr 

comntc durts trrie hoife de sizrdil~es, col7i111e ÇCI 6 17è rie17 fuil-P. BOIIC iftoi je (fis 1zo11, .je 

n 'uccepfe que qlrurttl je le p e z ~ ~ " .  

Les fonnes de refus qu'opposent de nombreux patrons é\.oluant dans l'artisanat moderne aux 

sollicitations de leur entourage amendent considérableinent les thèses récurrentes selon 

lesquelles les petits ateliers artisanaux constituent des lieux capables d'absorber de manikre 

ininterroinpue le flux des demandeurs de fonnation et d'einplbi ou celles selon lesquelles les 

producteurs. ne pou\ant endiguer les pressions familiales. se mettent à capitaliser les hommes. 

Au contraire, les patrons démontrent une connaissance juste de leurs capacités d'embauche. 

tant en ce qui concerne l'effectif optiinal que les nileaux de rémunérations qu'ils peulent 

consentir. 

Si on s'intéresse maintenant aux forines de recrutement du personnel qualifié, on note qu'elles 

ne dérogent pas non plus à I'informalité. Aucun entrepreneur, même panni ceux qui dirigent 

les unités les plus importantes, ne se rappelle a\.oir insérk des offies d'einploi dans la presse. 

Le recruteillent s'est effectué gâte à la mobilisation des rkseaii~ de partenaires (anciens 



collègues de travail) et le bouche à oreille. Les critères rudimentaires de recrutement qui ont 

été utilisés au inoinent de la création de la sacherie de 39-Y.A.S. ne correspondent pas à une 

pratique marginale ; même dans les unités de plus grande importance, il n'existe pas de 

procédures de recrutement construites sur des criteres  objectif^^^^. 

De manière générale, les entrepreneurs recrutent en inisant sur la marge d'é\iolution du 

candidat. Pour estimer cela, son emploi définitif est précédé d'une période d'essai allant de 

trois a six mois. Ainsi pour 1 O-M.D. qui dirige une unité spécialisée dans I'électromécailique 

industrielle, I'é\lolution de l'activité est imputable à la volonté que chacun de ses preiniers 

einployés a démontrée pour progresser vers une meilleure maîtrise dans son domaine propre 

(techniques de production, comptabilité-gestion, infonnatique:). "l'otrr ce qzri concerne le 

pe~son17el. lu qzrul~ficu/ion, Ir colty,&/cnce, nous a-t-il confié, il.fuu/ i:oir u i ~ c *  les récrli/c!.v dlr 

pujs. h'ous uu d&pur/ C O I ~ I I I I ~  011 ir\ui/ des I I I O J ~ ~ I I S  l1'2.s li~ili/é.v, 011 n 'U PUS p11 rnrplojer des 

gens qzli jio~.v5duien/ des ~1ipI~j11le.v /r?.v 2lei~P.v. Nozr.s u\~on.v donc es.vuy& LIC /ru\~uiller U I Y C  (1e.v 

g~11.v qui & / U ~ C I I /  pezf/-Z/rc ~ l e ~ f O r ~ t l u / i o ~ ~  171ojvn1~e I I I U I . ~  qtri C;/uie~z/ i~~/ell;ge~l/.v ( I Z ~ U I T L I  11121lte. 1I.v 

olzl c;volu& en n12me /cnlp.v qui. lu socic;/é. A,le.v conlp/uhlc.v qui .~olz/ c1es con~p/uhlc~.v cot?f~rn~h.v 

ntuintenun/, uzr d&pur(, i1.v cil,aien/ pclr/-&re crzr p1u.v. zlrt cfipl<21ne tl'cride-cortlp/uble. Lu 

per.vol7ne yzri s'oc-ctpc LIU . S U I S I ~ S  i t ! f i~ '~~lc~/ iq tre~ 11 'Ll\~li/ ~ U I I I L ~ I . ~  1o11ch2 1111 orc/i~~~zie:'~r. Il u 2/c; 

.fi)rlnk ici. A~lo1-111Zt7~r.j'i/ui.v 1111 /c!c/l~lici~n (j~u11f16. I ? I C ~ I . C  je ~ ~ ' d u i . ~  p~1.v zi17 ge.)./iot?l~uN'e. 0 1 1  u 

/ozr.v ]?rogre.v.v&, C ~ I ' / U I I I S  CU U ~ ~ I - ~ I ~ U I I /  SZII '  le /CI.V, ~ 'uzI/I 'c . ) .  CI? .vzril>(r~t/ cle.v~fO~'~t~u/io~t.v". 

En résumé de ces brèves considkrations sur l'ancrage urbain de la petite entreprise, on peut 

retenir qu'elle absorbe une part inîportante de la population acti\fe dakaroise qui trouve là une 

source stable de re\,enus et un cadre perfonnant de Ionnation. Mais on est loin des images 

bâties sur l'exploitation d'une main-d'oeu\ire disponible ou d'effectifs pléthoriques. La 

structure de I'enîploi ré~èle  une salarisation croissante en fonction de Ifélé\.ation du ni\.eau de 

capitalisation et une part relativement constante de la main-d'oeuvre non-salariée. Ce q~i i  

incline à penser l'intériorisation d'un "op/i~tzzn~z" défini par rapport à la capacité de donner du 

tra\.ail et de rétribuer le cas échéant l'apport des dépendants sociaux. 

469 Y. hl .  Guisse (l996), dans Urie étude poitniit sur l'usine SO.NA C 0 . S  de Dakar. indique i cet effet l'absence 
de recours ails tests. . 





productifs locaux dans les pays qui ont été soumis à des politiques d'a-justement  structure^^^'. 
A travers la dynamique de la petite entreprise, nous disposons d'une illustration des forines 

que prend la restructuration des pôles productifs. 

A partir des données de notre enquête, on peut retenir la définition suivante. La sphilre de la 

petite entreprise correspond à l'espace économique réunissant les pôles de production issus 

des initiatives individuelles (et collectives comme les G. I .E . '~~ .  que nous avons délibéréinent 

tenus hors de nos propos) naissant hors de la protection et I'intewention de 1'Etat. A travers le 

large éventail d'activités qu'elle présente, elle fait coexister de n~ultiples échelles d'activités. 

Elle articule des hiérarchies sociales ainsi que des logiques culturelles et techniqiies anciennes 

et internes, nouvelles et esogènes, différentes, sinon opposées. Comine i l  n'esiste pas de 

hiérarchisation interne, l'ensemble ne dégage pas un caractère systéinique. Chaque unité 

fonctionne d'abord selon les possibilités (estimées en termes de capital économique, 

syinbolique ou social) et les calculs immédiats de son dirigeant. Ce qui ne I'einpêche pas de 

correspondre à un sous-champ éconoinique et en tant que tel, inséri dans le chainp 

économique globalJ7J. 

Si on s'intéresse aux caractéristiques des unités, on peut rappeler que les activités ont pour 

cadre des lieux fixes et clairement spécifiés dans l'espace urbain. L'atelier, forme la plus 

courante des installations. est loué sur des terrains qui n'appartiennent pas au promoteur. Et si 

ses formes de présence dans l'armature urbaine sont fort contrastkes, son einplacement évolue 

"' NOUS participons au réseau OuestAtTech (Technologies pour l'Afrique de l'Ouest) où des cliercheurs 
d'horizons divers confrontent leurs points de lue sur la problématique de "l'intégration de la science et de la 
technologie dans les nouvelles stratégies de développement". On peut se reporter aus actes colloque de 
lancement du réseau tenu à Lille en novembre 1996 publiés dans la revue C1é.s. n030. 2é semestre 1997. 
473 Le G.l.E. est un groupenient d'intérêt éc,onomique constitué par l'association d'individus dans un projet 
écononiique. Étant dote d'une personnalité juridique et d'une autonoinie financière propres, cette forine 
d'entreprise est devenue la condition indispensable pour contracter des crédits publics ou des bailleurs de fonds 
étrangers. 
474 Le champ est d'après P. Bourdieu ( 1996. p.46). "wl e.~j)l~cc> .socitrl .s/rl/c/rn.t!, 1/11 cl~cnnj~ d~>.fi)rcc>.r - 11.1. LI t1c.s 
domiltc1111.~ cl ~1e.s c1omirré.s. i l ) .  a de.5 ,r/j)por/.v WLS/LIII/.S, pcrn~rri~c~tr/.s tlfit,~;gi7/itl; qui .Y'~SL'IWCII/ ff I ' i t~ler i t~l~r C/C CL'/ 

C ~ . S ~ L I L ~ L ~  - ~ I I I  cJ.s/ ~II / .S.SI 1/11 clriz111p lie I////e.s j)ol/r /rot~.yfi)rn~~*r~ OII col/.s(~r\-t~r cc ~/lt7nl/) 11r kfi)rc~).~. ('I~LICIIII, h 
I'irr/~!rIenr clc cc1 r~niier:~. C I I ~ L I , ~ L >  dml.s .S(I L ~ O I I C I I ~ ~ I I C L ~  (7i1ec /CS ~ I I I I ~ C S  117 forc'e ( ~ r l c ~ i i v )  (~ I I ' I I  L / ~ ; I ~ C I I I  CI (/ I I I  

J2fi11ii sa j)o.silio~? cJ~rtr.s Ir cll~~lnj) et. el1 col~.vt'.r/r~e~rc~' w.s .s/ra/~;gi~s." hlenaiit la logique de sa construction a son 
estrèine, nous avons considéré que chaque pole identifié cornnie doniiné ou domiiiaiit abrite les mèmes 
situations d'inégalités, de tensions et de coopérations, de concurrences et de complémentarités qu'au niveau 
supérieur immédiat. C'est en réfëreiice (implicite) a l'idée que, tout champ représente le sous-clianip d'un champ 
supérieur que nous avons expliqué la situation ses activités productives coiiitne la conséquence de 
l'eiicliainenient des différentes formes de division du travail : division intesriatioiiale du travail. division 
technique du travail, di\,ision sociale du travail. 



rarement durant son évolution. Cette stabilité dans I'eiiiplacement est décisif dans la 

constitution de réseaux sociaus dont la fonctionnalité est assujettie aux impératifs de la 

production : par I'établisseinent de rapports commerciaux réguliers, de rapports de sous- 

traitance et de partenariat mais aussi de rapports sociaux de production (mise au travail d'une 

inain-dloeu\.re disponible, formation d'apprentis). II s'intègre parfaitement à l'histoire de la 

\-ille et de ses habitants. 

On ne peut se risquer à parler de culture entrepreneuriale homogène car elles font coïncider 

des logiques et des techniques d'âges différents. Selon la façon dont les promoteurs se 

projettent dans l'espace technique et inarchand (parfois par les machines et les procédures, 

parfois par le rapport salarial adopté conformément à leurs caractéristiques et à leurs 

capacitks) on dégage deus types principaux d'entrepreneuriats (trois si on considère les formes 

intermédiaires). Le premier type se rapporte aux démarches des entrepreneurs-artisans 

caractérisés par de faibles dotations scolaires, une tradition familiale dans l'entreprise et 

organisant la production selon des règles coutumiéres. Si l'équipement de leur unit6 est 

rudiinentaire, ils adoptent néanmoins une démarche technique qui n'est pas forcément 

routinière. 

Le second type regroupe les initiati\.es qui forment le niveau supirieur des activités 

développées au ni\.eau artisanal et les acti\.ités à caractere industriel reposant sur des sa\-oirs, 

des procédures et des machines sophistiqués. Les investissements et le cumul des 

immobilisations brutes y sont plus conséquents. S'il sert régulièreinent de cadre de 

reconversion aux capitaus accuinulés dans 1s coinmerce. il,.est doininé par les profils de 

dipl8més intellectuels. C'est le régne de la bureaucratisation a\.ec une distinction entre 

I'adrninistratif et le productif, la généralisation du salariat ainsi que la prisence de gestion et 

de comptabilité Le dernier t>.pe qui découle de ces deux fornies génériques, concerne les 

situations syncrétiques : c'est le doinaine des ini-io\,ateurs 

Enfin, pour ce qui concerne les caractéristiqiies propres aux animateurs du secteur, on peut 

retenir que l'installation a lieu entre 30 et 40 ans. Le fondateur se pré\.aut d'une instruction de 

ni\reaii inodeste, inais Clevé par rapport au taus d'instruction global. II esiste une forte relation 

de dipendance entre le iiiétier exerce et celui auquel le proinoteur a eté formi. Autant polir 



ceux issus de la formation professionnelle que ceux ayant reçu une fom~ation supérieure 

concernant les affaires les plus capitalistiques. Le parcours vers l'entreprise ne décrit pas une 

linéarité parfaite inais bien une évolution en trois temps : fonnation-salariat-installation. Le 

détour par le salariat démontre pour les uns des stratégies d'épargne financière, de constitution 

d'une clientèle (détournement de la clientèle de son ancien patron). Pour les autres, i l  constitue 

une période de familiarisation aux procédures et aux rythmes des interlocuteurs appartenant a 

des administrations avec lesquelles ils auront à traiter par la suite. 

Une fois spécifié le cadre professionnel, nous allons présenter notre population 

d'entrepreneurs dans ses caractéristiques globales. En combinant ensuite ces données avec 

celles issues de récits qui restituent les cheminements vers l'entreprise, nous élaborons un 

cadre théorique propice à l'appréhension d'une part importante des dimensions significatives 

de la démarche d'entrepreneur. 



CHAPITRE QlTATRIEhlE : QLTELQLTES ELEWiENTS POUR LTXE 
CONSTRUCTION DE L'IDEAL-TYPE DU CHEhlINERIENT VERS LA 

CARRIERE D'ENTREPRENELTR DANS LA PETITE PRODUCTION 

Nous avons indiqué dans notre programme de recherche, les différents aspects par lesquels 

nous comptons mettre en place une grille de lecture significative de l'in\~estisseinent 

entrepreneurial dans le milieu de la petite production47'. Pour éviter de reconduire les visions 

aporétiques en vigueur dans les discours dominants dans ce champ de recherche, voire 

prendre à revers quelques idées faites en la matière, nous avons considéré, un peu à la inaniire 

de H. ~ i n t z b e r ~ " ~ "  que rien ne valait une focale restreinte sur les acteurs477. En effet, si on a 

inultiplié les travaux sur I'entrepreneur africain pendant la décennie quatre vin~.t-dis, force est 

de remarquer que ce qui a particulièreinent fait défaut (et sans doute cause le plus grand tort) à 

cette importante littérature, est l'absence de matériau vivant. Si elle a beaucoup fait cas de 

I'entrepreneur, celui-ci n'en est pas moins resté une figure proche de l'arlésienne. Si on a parlé 

de l'entreprise, des modes de gestion, des situations techniques fréquemment improductives, 

les homines ont été souIfent des acteurs absents. L'entrepreneuriat a été le point aveugle de la 

connaissance sur l'entreprise. 

Les démonstrations et les analyses, souvent très savantes, ont été effectuées sans se fonder sur 

des situations et des réalités concrètes, des histoires individuelles. Pour des raisons qui 

tiennent a la structuration du chainp d'analyse que nous avons si~malées, procédant par 

réductionnisrne, le courant culturaliste qui le domine a érige une figure inteinporelle et 

transculturelle en la personne de "I-fiicuin" et assis l'altérité irréductible entre les cultures 

africaines et la modernité. II nous a seinblé essentiel de remettre à sa juste place la figure 

emblématique de I'entrepreneur d'abord parce qu'on s'accorde sur le fait que de sa personnalité 

175 11 s'agit de répondre au triple questionnement : qui est entrepreneur dans le secteur de la petite production ? 
Que fait-il concrètenient '? Et pour quelles finalités ? Les réponses à ces interrogations correspondent 
respecti\.enient à trois iiiveaus de réalités imbriquées que nous distiii~uoiis pour des commodités d'esposé c'est- 
a-dire celui à partir duquel I'entrepreneur est appréhendé comme indilidu appartenant. puis coninie acteur social, 
celui de I'entrepreneur comme acteur professionnel, et enfin celui de la contribution à la dynamique du cadre 
sociétal. Dans son action, l'entrepreneur combine ces trois niveaux. 
4 76 

Cf. H. Mintzberg, 1984. 199s. 
477 Nous faisions déjà remarquer au lecteur daris nos pages consacrées au positioiirieinent théorique de notre 
travail que I'entrepreneur était sans doute le plus grand absent du débat doiiiinant sur l'entreprise, un débat dont 
le numéro 3/56 de la relue Sociologie riil Trri~v~il .  les actes des rencontres du P.1.R.T.T.E.M et les différents 
ou\.rases sous la direction ou en collaboration de R. Sainsaulieu ( 1992) assurent la \.ulgarisation. 



dépend le cliinat dans l'entreprise, les directions vers lesquelles s'oriente la production47x. De 

nombreux auteurs comme Y.-A.  aur ré'^' ont déinontré la manière par laquelle "le p u ~ r ~ r i  C I  

erz pen7iu/~~izce UZI  coeur ~ / c  10 \'IL' de I 'e~~pl~ifulioi?, uu ccJ/z/re de .<;es u~/i\~iiL!~v, et que le rtiveuu 

clc..r rh.vullu/s utleinls et Iezrr è\~)lu/iort, le .vorl gcz'/zci'rirl des uffi~ire.~ lruil2c.v ~/c$e/itlrotzf cri-urtt 

/ozr/ cle so/z co~i~por/ertrelr/ el (le .TOIT ~~l\+oir~fuire,  des co/?/ruitz/e~ qui ~ > . Y C I I /  sur lui e/  de.^ 

cu1czrl.v kco17or7rique.~ c/ sociuzrs yzr'il .fui/. hien j>lzis yzw de lu nwrclzc I I I L ! L ~ L ( I Z I ~ U C  d'zrrze 

ot~urzi.vutior qzri lui seru il cli.s/ ii~cle". 

Le second intérêt de mettre en valeur le protagoniste central de l'entreprise part d'un choix 

méthodologique où nous avons préféré privilégier les théories de portée locale aux théories de 

type global, appauvrissantes et siinplificatrices de la complexité réelle. Enfin nous a\.ons 

trouvé qu'en brisant le cercle de I'anonyinat des acteurs, nous serions en mesure de proposer 

un éclairage nouIreau en inèine temps qu'une possibilité d'actualisation de la perspective à 

travers laquelle les transactions que l'individu opére entre ses choix et ses asplrations 

personnels et les contraintes d'un environnement social habituellement présenté coinme 

dissuasif de toute prise d'initiative indi\iduelle. Qui est l'entrepreneur ? Naît-on entrepreneur ? 

Quels sont les éléments de la personnalité qui favorisent l'éclosion de la vocation 

entrepreneuriale ? Dans quelle mesure les origines socioculturelles sont-elles déterminantes 

dans l'investissement ? Quelles sont les traits d'analyse qui expliqiient qu'à un moment donné 

de sa vie un individu décide d'embrasser une carrikre d'entrepreneur ? 

Les résultats de l'enquête dans le secteur de la petite production ont donné un iinportant 

matériau d'analyse. Celui-ci regroupe deus types de données : l'un est fondé sur des 

gandeurs statistiques recueillies ail moyen d'un questionnaire, tandis que l'autre est composé 

d'informations qualitatives produites au moyen de récits biographiques. Nous les considérons 

relati\.ement à l'éclairage qu'ils apportent sur la composition socio-déinograpliiq~~e de notre 

population et sur les modalités par lesquelles des indi\.idus ont mobilisé des ressources, 

178 Dans les P.h.I.E., comnie dans les grandes coinpagnies, on recorinait que la stabilité et la croissance reposent 
pour une bonne part sur les qualités personnelles de leur dirigeant, en particulier sur leur capacité à instaurer le 
d ia lope  interne, leur capacité à cultiver une image attachante auprès du public des consoiiimateurs. une 
intégration réussie dans les réseaux réunissant les acteurs des spheres de décision économique et politique. On a 
récemiiient vu en France des salariés de grandes entreprises dire ouvertenient leur préférence pour tel PDG au 
détriment d'un autre ; une figure comnie .A. Riboud (du groupe BSN-Darione) a ainsi, prâce à son cliarisine 
persoriiiel et une importante exposition médiatique, sensiblenierit coritribué à huiiianiser I'iniage du patron. 
479 Cf. Y .-A. Fauré, 1993. 



converti des handicaps initiaux dans leur cheminement vers l'entreprise. Les différentes lignes 

de partage mises en exergue font progesser vers la mise en place d'un inodèle sociologique 

de la déinarche entrepreneuriale à la fois pertinent et actualisé. C'est seulement en ayant en 

perspective des expériences existentielles d'individus concrets qu'il est possible de produire 

l'architecture coinplexe de la déinarche entrepreneuriale. Les histoires de vie recèlent en effet 

les origines des motil.ations, les événeinents déclencheurs, les inécanismes sociaux sollicités, 

la place variable de I'indi~ridu dans des fonnes socialement définies, le tout affectant et la 

concrétisation du projet de création et le déroulement de l'activité par la suite. 

1 - LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEIlOGRAPHIQI!ES DES 
ENTREPRENELIRS DANS LE RIILIELT DE L.4 PETITE PRODLTCTION 

Pour mettre en évidence les caractéristiques générales des dirigeants d'entreprise évoluant 

dans le secteur de la petite production, nous utilisons principalenient des données 

quantitatives liées aux \,ariables socio-démographiques. Elles se manifestent à travers les 

caractéristiques liées à I'âge, au genre, au type d'éducation reçu, à la présence d'une tradition 

entrepreneuriale dans la fainille, au niveau d'instruction, à l'existence d'une formation et d'un 

vécu professionnels antérieurs à l'établissement, etc. La première impression qui se dégage à 

l'abord de ces données est, coinme on peut s'en douter, une grande hétérogénéité statutaire et 

situationnelle. Mais le tri à plat permet de dégager quelques l iges  de régularité dans la 

distribution de certaines \variables dans la population. 

I-1. CA RA CTERIS.4 TIO,V PAR R4 PPOR T A  L '.-1 GE 

L'àge des entrepreneurs dans les activités de production é\lolue dans un intenlalle très ou\.ert. 

Tl varie en effet entre 25 ans et plus de 60 ans. L'àge inoyen est de 41 ans, un âge plus é l e ~ é  

que I'âge médian aussi bien que l'âge inoyen dans la population globale. L'âge inoyen de la 

population sénégalaise se situe en effet aux alentours de 16 ans. Par ailleurs, i l  est à noter que 

la carrière d'entrepreneur débute à un âge de maturité, généralement au-delà de la trentaine. 

En effet, si on considère la durée d'existence moyenne des établissements (elle oscille entre 9 

et 11 ans), on se rend compte que les entrepreneurs ont presque tous créé leur structure \.ers 

l'âge de trente ans. Les explications à ce retard relatif à embrasser la carrière d'entrepreneur 

sont sans doute en rapport avec les difficultés à réunir les conditions ininilnales de dé~narrage, 



à savoir : disposer d'un capital de savoir-faire, d'une insertion suffisante dans les réseaus 

professionnels et commerciaus. la réunion d'un capital financier. 

Les travaux effectués sur les entrepreneurs du secteur inforinel ont démontré que souvent pour 

des apprentis arrivés au terme de leur formation, i l  était préférable qu'ils restent au senrice de 

leur maître-formateur, fut-il contre son gréJX0. Dans notre population, ce type de situation 

nous a été rapporté à maintes reprises. Ainsi 35-A.K. a affinné dans les passages de son récit 

de vie qu'il a dù repousser à plusieurs reprises son installation. inalgré l'insistance de son 

entourage, à commencer par son formateur qui n'a pas hésité à mettre à sa disposition deus 

jeunes pour le sec.onder. "Hoii, explique-t-il, j'ui-cri.~ pèzrr. (/es ri~.vpo17suhili/i;.v, 11011 pii.v clès 

re.~;~~orz.vuhilit~.v ... ,?'u\>ui.v peur c1c.v I ' C . ~ ; / ~ O I Z . V U ~  111tk.v LI'UII guruge. .Ji. Ile rrzè serî~uis pus 10141 2. fur/ 

prd fi U S X U I I I C ~  C ' P ~ I L ~ I I I ~ S  cl7o.v~'~. ('e 17'est pi~v 1' i~*ir\'c~iI 2 pr~)pre~?~i.~i/  prrrler qui nie -firi.vui/ 

pezdr, itzuis C ~ I T I I I I P  .je pc1u~ ie I'c~~plic/ UCI; , j ir \~ui~ pe UI' dcx \:oI.v, LICS ~lc;g~-~rdc~/ioi?~ SUI' 1e.v 

~~e'hic~rles plu ce'.^ ,vou.v 111cr re.v/~orî.si~hilii~. /.../. A14.v.vi. / ~ r  scri.v qr1'c.n 11luti2r.e cke n~c;cur.tic.ien, I L I  

vois, ui7oi1. zfrli.  ~'iie~lldc> rl'esl j7u.s trile ~'/lo.vè /e//i.i~lc~i2/ c;\iic/ei?l~ fi-o~~lhi~l)". 

Le raisonnement qui accoinpage la decision de report de l'installation semble avoir pour 

corollaire le blocage de l'emploi à la fois dans le secteur traditionnel/infonnel et dans le 

secteur moderne. En effet, l'apprentissage traditionnel coinme mode de reproduction des 

effectifs a tou.jours intégré des fonnes de facilitation de l'installation, en plus des possibilités 

d'insertion dans le secteur moderne. Cependant, I'é\/olution des genres et inodes de \ ie  et 

l'absence de débouchés dans les adininistrations publiques et le secteur privé aidant, 

l'installation personnelle s'est imposée coinine le tenne "norinal" de tout parcours de 

fonnation, comme l'unique alternative au sous-emploi ou au chômage. 

Toutefois. du fait de la difficulté à s'installer (difficulté à dégager les investisseinents initiaux 

nécessaires étant considéré le niveau des reLei-ius, la contestabilitéJ" des marchés), beaucoup 

de nou\.eaus professionnels reportent leur départ du lieu où ils ont reçu leur fonnation. Soit ils 

a~ouent ne pas suftïsaii-imerit a\.oir de maîtrise du inétier, soit ils décident de rester au senice 

de leur foriiiateur pendant 1111 laps de teinps sous le prétexte de lui ténioigner leur gratitude en 

AS0 Cf. a ce propos O.S. Sy ( 1'394) ou P. Van Dijk ( 1  977). 
4R 1 Les positions coiniiierciales dans I'écorioniie urbaine sont eïtrSrnernerit dispiitées, contestées par Lin noriibre 
irriportant de concurrents. 



le secondant ou en le déchargeant de certaines tàches (prise en charge des jeunes apprentis, 

exécution de certaines tàches physiques...). Mais cette décision entraîne un effet pewers. Car 

à tenne, elle inet le patron devant l'obligation de les salarie+" ou alors de leur trouver des 

moyens de subsistance plus conséquents que les "~t~unclct/.v". Dans certains cas, un comprornis 

est trouvé dans I'ainénagement d'un espace de libertés dans lequel peuvent mener leur propre 

affaire paralleleinent à celle du garage ou de l'atelief". Mais coinine souvent la situation 

financière du patron ne pennet pas la rétribution correcte de leur apport, encore moins 

I'éinietteinent de sa clientèle, c'est lui inêine qui repousse l'offre de collaboration de ses 

anciens protégés. 

Pour les toutes les autres figures issues des rangs de l'université ou de la formation 

professionnelle de type formel, c'est a la fois l'âge tardif du début de la formation et 

l'allongement de sa durée qui expliquent cette situation. 

Tableau 13 Age des entrepreneurs 

On enregistre donc une proportion non négligeable de " i ~ i c ~ ~ v "  (vie~ix par rapport à l'espérance 

iige 

Non-réponse 

moins de 25aiis 

entre3 el 35ms 

entre35 el 55ms 

plus de S a n s  

TOTAL OBS. 

de vie moyenne au Sénégal et par rapport à la faible représentati\rité du troisième âge dans la 

pyramide des àges de la population globale) avec 16% de nos s~!jets qui ont dkpassé 55 ans. 

Nb. cit. 

1 

O 

12 

-18 

12 

73 

482 Sous risque de brouillage des statuts dans l'unité - le terme de l'apprentissage coïncide avec le moment ou les 
jeunes hommes manifestent leur projet de fonder un foyer, d'être adulte - le maître-formateur est amené à tenir 
coiiipte de leur expérience (de leur productivité) et de leur âge est oblige de les salarier, ou de leur aménager un 
statut qui s'appareiite bien plus a celui de compagnon que d'eniployé. 
183 La situation d'apprentissage ren\-oie a une succession de statuts. Dans un premier temps. on procède à la 
socialisation professionnelle du jeune apprenti (connaissance des outils. apprentissage des règles de 
fonctionnement d'un garage. connaissance des réseaux commerciaux), dans un second tenips la formation 
technique devient effecti\.e (assiste aus intervention du patron, on esécute de menus tra\:aux), et dans un 
troisième temps où la niaitrise de I'appreiiti est attestée. i l  est mis a coiitributioii. 11 est coiisidéré comme uri 
ouvrier. C'est alors que se pose la question de la Iihér~~rtiorr ou de l'installation personnelle, suivant que le patron 
le décide ou que I'appreiiti fasse part de son projet. 

Fréq. 

1,36%) 

0,00°4) 

16.43% 

65.75% 

16.43°0 

100.00% 



Même si ces données ne permettent pas de le saisir, i l  faut remarquer que les entrepreneurs, ail 

delà de l'àge légal de la retraite (fixé à 58 ans), restent en activité par le biais d'une affaire 

personnelle. Ce phénomène renvoie en fait aux pratiques dans le secteur de l'artisanat 

traditionnel où le départ à la retraite existe rarement, mais aussi au phénomène des 

reconversions d'anciens salariés. Ayant acquis une expérience dans le secteur moderne, ils 

choisissent, dans des circonstances comine le départ à la retraite ou le licenciement4", de 

prolonger l'exercice d'un métier, l'acti\.ation d'une coi-ilpétence dans un cadre entrepreneurial. 

Ainsi, 53% des interrogés ont travaillé à titre de salarié avant leur'installation. 

Tableau 14 Antécédents professionnels des entrepreneurs 

D'ailleurs c'est du fait de cette tendance qu'on n'observe pas les signes d'un processus de 

translation intersectorielle. L'investissement est souvent effectué dans le même secteur 

d'activité que celui où le nouveau créateur avait précédeininent tra\,ailli. Sigmalons que les 

différentes dispositions incluses dans la politique de réduction des effectifs de la fonction 

publique ont précipité 1s départ de fonctionnaires qui ont profit6 des avantages qui leur étaient 

propos6s pour lancer une affaire personnelle. Ceci s'apparente parfois, lorsqu'il s'agit de 

cadres, au phénomène dit du .sprrt ofj'(essaiinage), mais de manière plus certaine. i l  rem oie 

souvent a un licencieinent. Pour ce qui concerne les artisans, l'expérience entrepreneuriale 

marque le tenne de l'apprentissage et parfois l'occasion de prolongement d'une tradition 

familiale. 11 apparaît dans tous ces cas que les entreprerieurs itiaitrisent un initier, capit a 1 '  ]sent 

antéc.professionnels 

Non-réponse 

sans travail 

a mon compte 

aide familiale 

salarié 

fonctionnaire 

installation immediate 

TOTAL OBS. 

-IR4 Beaucoup d'entreprises oiit procédé à des restructuratioiis qui se sont soldées par des licenciements massifs 

251 

Nb. cit. 

1 

4 

7 

5 

34 

5 

17 

73 

Fréq 

1 -36% 

5,47% 

9,58% 

6.83% 

36,57% 

6,i4% 

23.28% 

100.00'%, 



ainsi une expérience, une connaissance des réseaux et des proc.édures acquises dans leur 

situation professionnelle précédente ou dans le cadre de traditions familiales. 

Tableau 15 Similitude entre le secteur d'activité actuel et celui de l'ancienne occupation 

Lorsqu'on considère les individus ayant affiriné l'absence de similitude entre leur occupation 

antérieure et leur installation, on se rend compte qu'on a affaire à des personnes qui ne sont 

pas issues de fainilles ayant un \!écu entrepreneurial. II s'agit en général de diplôinés (50% 

d'entre eus ont un niveau égal ou supérieur au baccalauréat) qui ont été salariés dans le 

secteur moderne. Les feinmes sont particulièreinent concernées. On peut avancer qu'on a 

affaire a des salariés qui con\iertissent l'expérience du fonctionnement d'une organisation 

qu'ils peuvent avoir eininagasiné ou qui, du fait de leur emploi précédent qui les a prédisposé 

à la connaissance de créneaux ouverts et de possibilités dlin\!estissernent, se sont décidés a les 

investir. 

similitude 

Non-réponse 

oui 

non 

TOTAL OBS. 

Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'entrepreneurs qui ont une double compétence, la 

seconde découlant souvent de hobbies ou d'lin  on". Ceci est valable dans les inétiers 

"féminins" ou artistiques. Ainsi pour 47-Y.M.C., c'est la vision répétée des équipes de 

nettoyage des bureaux de la Caisse de Sécurité Sociale où i l  était archi\..iste qui a fait geriner 

l'idée de créer une entreprise de nettoiement. Quant a 18-Mine D.D., elle était au prkalable 

einployée coinme secrétaire dans ilne organisation panafricaine. Passionnée de couture, elle 

confectionnait à son domicile des articles divers pour elle-inêine' puis de plus en plus pour ses 

collègues. ",4,10i ,;'crinte P/rc~ or.igirtcrlè, je \~o~tl~li.v clwqzrë -fi)i.s que. itlcr ,juqolt cke n1'11r~hill~~1. 

t/krto/c pur. ru~~por.1 N cc.1Ie.v I I I ~ S  coll2gllë.v de hl~reuu. ('ontnle je siriwis c/c!;ù irtili.c.c~i. ltrte 

~t~ucliirzc ù co~tclre, jc col1fkctioll17ui.v 117c.s pïo/?rc~ 1~1od2Ie.s C I I  I T ~ ' ~ / I . V ~ ~ ~ . C I I I /  de ~ O M ~ I I U I L \ :  L/P 

~tzode". De fil en aiguille, elle a été ainenée a démissionner pour ou\.rir lin salon de couture. 

Nb. cit 

33 

38 

12 

73 

Fréq 

45.20% 

38.3590 

16.4390 

100.00% 



Si dans le premier cas on a affaire à une application systématique du sens entrepreneurial, 

c'est-à-dire à une démarche préinéditée, aus conséquences évaluées au préalable, dans le 

second cas, c'est la coinbinaison contingente de qualités personnelles préexistantes et de 

circonstances fortuites qui semble avoir été décisive. Le processus de création est enclenché 

sans qu'il soit réellement préinédité, tous ses tenants et aboutissants inaitrisés4". On est 

confronté à des individus qui retournent à leurs premières amours, à ce qu'ils considèrent être 

leur "~*ocui~on". Mais avant de trancher entre son occupation principale et l'activité de sa 

passion (par la démission. par la deniande d'une mise en congé sans solde), le porteur d'un 

projet d'entreprise attend d'avoir satisfait certaines obligations ou après s'être assurée une 

position sociale. Chez les feinines, le mariage semble procurer ce précieux filet de sécurité. 

Chez les hommes, I'esistence d'une épouse qui peut assumer financièrement les charges du 

ménage, l'appartenance à un réseau de relations et de soutien sont déterminantes. 

1-2. CA RACTERIS.4 TIO,Ir PAR R4 PPOR T A U GEIVRE 

Les femmes s'investissent peu dans les activités de production ainsi que le suggère le rapport 

de masculinité dans la population qui est de cinq hoinines pour une femme. Ce qui ne 

correspond d'aucune manière à la situation démographique globale où ce rapport est au 

contraire fa~orable aux feinmes : i l  esiste 89 hommes pour 100 femines"". Cette information 

renvoie aus caractéristiques fondamentales du dynamisme entrepreneurial féminin sénégalais. 

Si on ne peut affirmer que la participation des feinmes est marginale"', on doit néanmoins 

convenir que leur action reste pour l'essentiel confinée dans le coinlnerce et certains métiers 

dits fiiininins comme les métiers de la inode (la couture, la coiflùre). Mais à en croire les 

donnkes issues de l'enquete Orstoin 1990- 1991, les feinines ne représenteraient qu'une faible 

proportion des entrepreneursJ" ces activités réputées ' I ~ ~ I ~ z ~ , I ~ I ~ L > s " .  

D'ou parfois des interruptioiis daiis le processus, l'entrepreneur cherchant à se ressaisir. 
4x6 Cf. Ré.vrrltnts rhr Recensenietir (le In Poprilution d (le I1H(rhitut 1 988 (République du Sénégal, Direction de la 
Statistique). 
4x7 

Cf les travaux de F. Sarr. 1998. 
4XX Ce qui ne recouvre qu'imparfaitement la vériié eii pratique. Pour ce qui est du Sénégal, on peut considérer que 
la participation des feiniiies dans le niouvement entrepreneurial a été un chanip a peine défriché. 
cornparati\.einent a I'attentioii portée a leurs consoeurs béninoises. togolaises. les fanieuses A,lcrrrrrr Hcrc. Cela 
alors qu'oii assiste à une iiiontée très sensible de l'influence des feninies-patrons. dans le coiiimerce quasi 
e\rclusiveiiient. L'eiitrepreneuriat féiiiiiiin affiriiiant son autoiiomie contredit l'image de feinnies servant de prête- 
nom au mari dont les fonctions sont inconipatibles a\.ec le statut de haut-fonctionnaire. Elles s'affirment comme 
uiie force sociale ileu\-e. épargnée par la crise (qui a détruit I'eniploi iiiasculin) à tra\,ers des dynamismes 
individuels. a tra\.ers les noriibreux Groupenients d'Intérêt Econoiiiiq~ie ou encore à tra\,ers les teiitatiies de mise 
sur pieds de leurs propres institutions de promotion et de soiitieri de leurs actions. La Radiodiffusioii Télé\.ision 



Tableau 16 Répartition des entrepreneurs par sexe 

Les raisons principales qu'on peut é\oquer à ce suiet sont de deus ordres. Le premier est 

relatif à cette idée largement répandue et conforme à une vision du partage des rôles sociaux 

entre hoinines et femines, selon laquelle les hoinines doivent apprendre des "inétiers 

d'homine" et les femines des "métiers féininins". Cette distinction repose sur des critkres à la 

fois physiologiques (la mécanique, la maçonnerie exigent des capacités de résistance a un 

travail physique) et ps!rhologiques (s'intégrer dans un inilieu à dominante masculine voire 

inachiste, subir les vexations fréquentes liées à la condition de l'apprenti). 

Le second ordre d'idées qui nous semble le plus pertinent concerne l'iriconipatibilité entre 

l'apprentissage et l'initiation des jeunes filles aux rôles sociaux de la sénégalaise. Ayant lieu 

entre 14 et 3 ans, l'apprentissage se déroule dans la période charnière où la jeune fille doit 

recevoir théoriqueinent la plus grande partie de son initiation à la \rie doinestique en général, à 

sa future condition d'épouse en particulier. De fait, les knimes en situation d'échec scolaire, 

lorsqii'elles en ont la possibilité, s'orientent vers des professions dites fëininines : les intitiers 

de la mode (coiffure, habillement, coinmerce d'articles de mode), la préparation de produits 

alimentaires et lorsque leur n i~eau  scolaire le pennet, \.ers le secrétariat4"". 

Toiitefois, les feiiinies C ~ L I ~ '  nous a\.ons rencontrées ne rentrent pas dans ce scliéina global. Ali 

contraire, souvent sur-dipl6rnées si l'on considère le ni\.eau global, elles ont effectué un 

du Sénégal n'a pas de veritable émission consacrée au monde entrepreneurial. en deliors de I'tr.s/ci<f: Or celle-ci, 
rininiée par Mnie A. Diop. est d'abord et avant tout, la voix du finiiriisrne. Et a ce titre, elle niet particulierenieiit 
à l'honneur, les "entrepreneures". 
4 k9 Elles reçoivent les enseigrienients gràce à des dispositions particulières : les cours ont lieu dans l'après-midi. 
entre 13 et 18 heures. tlieoriqueriient des heures creuses, car dans In matinée. elles ont pu faire les courses, 
préparer le repas de midi et c'il p a lieu laver le linge. 



parcours de formation coinparable à celui de leurs hoinolo~wes masculins les plus diplomés. 

Par ailleurs, leur in\.estisseinent est largement orienté par les compStences pratiques qu'elles 

ont pu acquérir dans des cursus spécialisés. La trajectoire de 30-N.S. est un exemple assez 

éloquent de ce point de vue. 

Ingénieur agronome fonnée en Belgique, elle saisit l'opportunité de collaborer a\.ec une 

O.N. G. internationale dans le cadre d'un programme de développement des cultures irriguées 

dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle obtient une parcelle, cadeau des villageois qu'elle 

encadre. Avec les entrées dont elle dispose dans les services techniques, elle obtient 

l'aménagement de son périmètre dont la surface a entre-temps augmenté. Avec un emprunt, 

elle achète des semis de variétés maraîchères, ses collègues des services techniques inettant à 

sa disposition des engins et n'hésitant pas à intenznir là où le besoin se fait sentir. Elle finit 

par mettre un terine à cette pluri-activité pour se consacrer définitivement à son exploitation 

dont la production est tournée vers l'exportation. 

La seule feinine dans notre population qui ne présente pas un cursus long et de ce fait 

n'apparait pas comme une m/e//'ctz,e/~c~~)~', est 46-A.C. Mais pour ce qui la concerne, il faut 

remarquer qu'étant d'origine libanaise, donc relati\?emerit occidentalisée, elle n'est pas soumise 

aux ingmes normes sociales que ses consoeurs sénégalaises. Ensuite, du fait qu'elle appartient 

à une coininunauté économiquement influente et solidaire, elle dispose de multiples 

possibilités de socialisation et d'insertion. De ce fàit, la formation professionnelle dont el le 

fait état s'apparente plus à l'observation prolongée du fonctionnen~eiit d'un établissement de 

production qu'à l'acquisition d'une maîtrise technique specifique à proprenient parler. Du 

reste. lorsqu'on considère le ni~eau de son implication réelle dans le procès de 

celui-ci se situe au ni\.eau de la conception des produits. en l'occurrence les modèles à 

fabriquer, les motifs des tissus à imprimer ...; somme toute un trajrail de créatif qui requiert 

moins fondamentalement de la technicité que de l'intuition, du sens artistique. 

4'10 Au Séneçal, on appelle " I I ~ I ~ , / / ~ J L ~ / I I ~ ~ / "  par extensioii tout diplorné de l'enseignement slipérieiir 
4') 1 Son unite est specialisee daris la confection et la bagagerie destinée au\ touristes 



Tableau 17 Cursus des femmes entrepreneurs 

Le dernier trait d'analyse en rapport aLrec la forte prédominance masculine dans le secteur des 

activités de production réside dans le fait que le système de succession patrimoniale en 

vigueur (conforme à la chr1zrr.h) accorde des a\.antages substantiels aux garçons au détriment 

des filles. Aussi dans les différents groupes socioprofessionnels traditionnels, les feiniiies 

sont-elles exclues des processus de transniission du savoir-faire et du patrimoine iininobilier 

professionnels. 

1-3. QUANT .4 L',Y ORIGII1'ES GEOGR,4 PHIQCTES ET CUL TLLREL L ES 
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Si l'on se réfère au principe explicatif de caractère anthropologique qui sert a décrire l'état de 

"I'e.vpri/ d'eiz/reprise" en Afrique, c'est l'absence d'une base éthique et culturelle qui ferait 

particulièrement défaut pour permettre le déploiement entier de la petite cellule capitaliste. 

Les fonnations africaines ne disposeraient pas de modkle symbolique pour l'incarner. 

L'imaginaire communautaire est incompatible avec des valeurs en partie irrédiictibles au 

calcul économique. Bref, les coinpétences entrepreneuriales seraient affaire de dispositions 

quasi génétiques. Certaines populationss (souvent des minorités allogènes homogènes et 

intégrées) sont désigées coinme exceptionnellement douées pour telle ou telle forme 

d'activité entrepreneuriale, tandis que d'autres ne développeraient de ce point de vue aucune 

spécificité. Ainsi, les ressortissants du sous-continent indien sont particulièrement réputés 

pour être les plus dynainiques en Afrique orientale et australe, tandis que ce sont les Libaiio- 

Syriens qui suscitent ce coinnientaire en Afrique o~cidentale'~)'. Ce n'est que fort récemment, 

le fétichisme culturaliste aidant, que l'on a daigné reinarquer. a travers le dynamisme des 

agents hunièi~~lu du Can-ieroun, une fornie d'espression active d'une culture entrepreneuriale 

Nb cit 

1 
-.. . 

10 
- -- .- --- 

4 

15 

4\12 
Partant de ce principe. les pronioteurs ecoiion~iques locriuu étaient irréniediablenient préposés à des r8les de 

figuration. dans le sillage du d~marnisrne d'entrepreneurs issus de niiiiorites allogènes, fort honiugèries et 
intégrées 



résolument ~a~ital is te '"~,  la pertinence de la notion d'entrepreneur ethnique et de l'intérêt 

heuristique à retenir le critère de I'enchàssement de l'entreprise dans les structures ethnique. 

Le postulat ethniciste4'" qui est à l'oeuvre ici est que l'appartenance communautaire est un 

facteur décisif dans la démarche d'entrepreneut9'. Dans les conditions d'insécurité 

contractuelle propres aux contestes d'accueil des minorités chinoises en l'occurrence, la 

conscience d'appartenance de l'individu est autant accrue que le contrôle social omniprésent. 

Mais l'entrepreneur trouve dans des structures supérieures (famille, clan, ethnie), un cadre de 

con\lentions qui joue coinme un cadre fiable et incontournable de respect des contrats (IUMP 

c~;fi)rcè~ilcrzt). En consiquence, tant que le partenaire est I I I S I L ~ ~ ,  c'est-à-dire appartient à la 

inême coininunauté familiale, clanique, \.illageoise et ethnique, il n'est pas nécessaire de 

s'assurer du respect des engagements. Mais au fur et à mesure que s'allonge la distance, c'est- 

à-dire que la relation de\ient anonyme, que l'intervient le vecteur monétaire comme garantie 

des transactions. 

Dans les contestes africains où il est beaucoup question de solidarités ethniques, une telle 

théorie peut être très attractive. Et du reste, on dispose de nombreuses situations où le principe 

de s'arrêter à la frontière de son réseau ethnique pour atténuer les coûts de transaction est à 

l'oeuvre. On sait par exemple que les diasporas marchandes animant le cominerce sahélien4"" 

s'appuient sur des dispositifs coinparables ; en plus de la consanguinité et des liens d'alliance, 

intenient en outre l'appartenance commune à des collectifs confiériques"" comme facilitateur 

des affaires. 

Nous étions prêt pour notre part à reprendre cette grille explicative si on ne s'était heurté à 

certaines réalités propres au conteste de notre étude, des réalités qui se sont inanifestées dans 

les données procurées par notre population de tra\,ail. Ces données indiquent que les activités 

49.1 On peut signaler l'écho de cette grille interprétative fondée sur I'ethnicité au niveau de l'analyse éconoiiiique 
notamnierit dans I'écoiioiiiie dite des coûts de traiisactioiis dé\.eloppée dans le cadre des conventions. 
494 La grille etliiiique est élebée cornnie incontournable dans l'appréhension de pliénomènes africains. Faisant 
valoir les coiiflits ethniques, la presse et l'opinion publique qu'elle structure fisent le tribalisiiie comme critère 
d'explication indépassable On peut se reporter pour cela aus premiers coiiimentaires sur le génocide au Rwanda 
avant leur reiiiise en cause devant les rnises au point de cherclieurs sur la nature propre du conflit. Cf. l'analyse 
fine de ce réductionnisme que livre 1.-F. Bayart (1996). 
495 Elle se construit sur le niênie principe que la théorie des "frontières ethniques" (cthnic holnrdn~ics) proposée 
par J .  T. Landa (1993) à l'endroit des cornniunautés chinoises d'outre-mer. 
-IO(> Cf. E. Grégoire et P. Labazée. 1993 



de production sont inajoritairement animées par des migants provenant des régions de 

l'intérieur du pays, soit par des sénégalais d'origine étrangère4". On retrouve à cet effet, une 

faible minorité d'entrepreneurs lehzr, le goupe historiquement attaché à la région dakaroise. 

Pour at'finer cette analyse, nous avons considéré les coinmentaires effectués à ces propos par 

les sujets dans les histoires de vie qu'ils nous ont rapportées. A l'issue de cette démarche, i l  

s'avère qu'en matière d'origines socioculturelles, i l  n'est pas aussi aisé qu'on peut le croire 

d'arriver à des appartenances claires et nettes, u.fi)r/~ori d'arriver à dégager les li~mes d'une 

analyse pertinente en tennes de type ethnique. 

Le cas de 1 7-B.T, dirigeant d'une petite fabrique de chaussures artisanales, illustre peut-être à 

lui seul toute la difficulté d'un tel exercice. ",IL> szri.s *i,ol(!f et1 gktt&rul. Aduis c'es/-6-dit-e, tlo(1.e 

origiric tzles/ pus ~ ' 0 / ( ? f :  1\1ot7 pCre, .su t112r~ \>CIIUI/ c h  Sitze, ci;/ui/ zrt~c .vercr. i\,i'011 père es/ 

d'ail1czrr.s rik Ù ItNlick. h.i'ui.v nrort grurid-p2re es/ titi /oucozrlc~ur cf tr  Igutr/a 7i)m. hlu rilèrc c.lle 

csr gorkctzne. A1e.s.fiPrc.v cl nzoi on c s ~  n6.s ù ~ u k u r " ~ ~ " .  Plus loin dans son intervention, il 

apporte des éléments qui ne précisent pas plus sa situation, mais expliquent les difficultés qu'il 

éprouve à bénéficier de la chaîne de solidarité lignagttre. "("c,v/-N-dire qtre je .vui.s tik et7/re 

doti-~ CU.V/CS. DU c(îlé ~ f e  1?1011 p2re. IIIU ,:".utzd-~~t&re est (Je lu ligttke ~ l c  Htrur Sitie (-'ozm~hu 

hTd(f,7211c? ; sort pPre .v'uppcllc A,fqj6cor Dio~lf: Ah11  <qrcind-pi.re &/cri/ titi Ic//r6 qzri i>c)t~ui/ 

pt.o~liguer tics priCres </UII.F c4e//e I I I U I . ~ ~ I I .  foi1 père u k/k r~'c11~~11li pur ~/e.v I<zit*op6e11~, e~z.sui/e 

il LI (:/2 ë11 Hclgiquc.. I I  cr .firi/ lo1lglc.17 y~.v Iù-bu.\., il LI c.1.1 sol1 ilipltin~e cl0 conlp/able /ou/ qcr. 

Qzlutt/ Ù IIIU t112re, /e I1cr; ~/c!jÙ dit, elle c~ cie (;or&. .Y01z p h  du;/ b!joz~/ier 2 lfc;poclz[e 

co/onii~Ic. ~.'i..v/ lu fun~ille Hirt~hun.  CL' I f 2 ~ ~ ~ ~ ~ c ~ / i o ~ i  JO 171011 père d'zri? côfk, 17iu I I I ~ ~ C  de 

Ifu~i/~'e, 11011.~ CII>OIIS &IL; (:lc\~(:.s, je t?e clis pas 2 Ifc'rrt'op6~tltt~, L ~ ~ I I ~ I I ~ C  c1c.s cutltoliq~res. 111c1is trtl 

pc 14 L.OI?II?IC (Y/./ ... /. A~fui17/c.t~ci11/ UZIII'CJ L ' I ~ ~ . V C J ,  L' 'ê.v/ (/I4C L ' O I I I I I I ~  0 1 7  .se .Y I I I I C  i ~ / î / / ~  L/CJILY L'u.v/~.v, 

~~e.v/-N-~/i~'e gi'r polir 111011 p2ro el /Cg porrr IIIU 11121.ë. or1 pezrl 'lire que I I /  lie .vui.~ pli/.v oit xotlt 

/e.v ruci17ë.\-". 

497 Cf. G. Salem ( 1983), \:. Ebin ( 1993). 
4'18 Les différents résultats des enquêtes portant sur Dakar sont contradictoires sur la questioii des iiiigratioiis 
Certaines fbiit 1,aloir une équi-répartition entre les effectifs provenant des régions rurales, des centres urbains et 
de la région de Dakar (cf le rapport BIT 1989 publié sous la direction de G. Farrel, 13. Panliuys et cilii). tandis 
que d'autres (comme I'enqiiête Orstom à partir de laquelle 0. Sy (1991) construit son analyse ou celle portant 
sur les coiuporteiiieiits des nienages dakarois face a la crise publiée par P. .Antoirie et alii (1995)) soutieiiiieiit que 
les petits producteurs dakarois sont de souche urbaine. 



Ce témoignage pointe deus réalités qui tendent à devenir caractéristiques de la société 

sénégalaise : la plasticité des structures de la parenté induites par l'élargissement des horizons 

culturels individuels, la di\.ersification des inédiations (école, échanges monétaires) et partant, 

le relâchement des liens de solidarité qui définissent habituelleinent l'identité sociale. 11 existe 

une identité culturelle sénégalaise qui transcende les clivages ethniques. Elle est alimentée par 

la dominance des caractéristiques du groupe ~*ol(!f'sur les autres groupes. Cette doininance 

procède du métissage produit par le développement urbain des zones ~volofophones (Dakar, 

Thiès, Kaolack). La culture urbaine (le brassage des particularités ethniques, la cohabitation 

des ethnies nécessaire du fait de la structure habitat) féconde une culture hybride qui 

s'alimente à deus matrices : celle constituée par les valeurs des terroirs et celle constituée par 

les traits culturels importés ou iinposés. 11 en \.a ainsi de la scolarité, du système étatique qui 

convoque invariableinent l'individu, meine s'il s'avère régulièreinent que la coininunauté 

s'iininisce dans ce colloque précis'"". 

Parce que les collectifs locaux sont irréinédiableinent entraînés dans un rapport inégal avec 

leur environnement, parce qu'ils sont intégrés dans lin rapport dialectique constitué ici par le 

départ entre leur propre répertoire culturel et celui d'éléinents allogènes, il ne peut plus être 

question d'hermétisme, d'authenticité à leur endroit. Le fonds culturel traditionnel a été 
al téré"' 1 dans de nombreux domaines, précipitant l'effaceinent de certaines institutions 

culture~les'~''. L'historicité des sociétés africaines n'est, dès lors, pas conditionnée 

essentiellement par l'appartenance identitaire unique, selon le seul critère ethnique. Cette 

hybridation autorise à parler d'unitS culturelle relative, dans la mesure où les acteurs, tout en 

ayant la conviction de vi\~re leur spécificité, contribuent à l'édification d'une société 

cosn-iopolite. Les syncrétismes qui résultent de l'acculturation et de l'urbanisation produisent 

- - ~ - - ~  - ~ - - ~ -  

499 Dakar désigne ici non pas la \,ille dans son erisemble. niais le ceiitre-ville historique circonscrit au quartier du 
Plateau. 
500 

Pendant la présence coloniale, la mise a I'école fiançaise a suscite beaucoup d'espérances et de méfiances 
dans les collectifs familiaux. Certains Croupes oiit iiiassivenient investi dans la scolarisation de leurs inenibres 
tandis que d'autres eii ont systériiatiquenient détouriié leurs enfants. C. .A. Kâiie décrit de fort belle nianiere 
I'anibiguité des familles a l'idée de disposer d'un rnoyen esceptionriel de promotion ou de maintien de leurs 

ositioris antérieures eii sacrifiant leurs propres enfants (référence au déracinement et à la de-culturation). '" Etant do~irié par eïeiiiple la doininance de la langue i~rilo$ tous les autres idiomes importent dans leur 
lesique, des iteins de celui-ci, aii niêrnq titre que le ii.ol(~f'a intégré des ernpruiits provenant des langues locales 
~iiais aussi européennes. 
502 L'endogamie recule au profit du niariage inter-ethnique, desquels ménages sont issus des enfants éle\.és ni 
seloii la culture du pire, ni celle de la niere, niais bien seloii la culture urbaine. C'est l'Islam qui du reste fournit 
les argunients a la disparitioii des frontières mentales. 



bien sûr des conflits entre différentes institutions traditionnelles et modernes, entre différents 

types de rapports sociaux. de représentations. Mais, no1eir.s voleiîs, ce sont eus qui constituent 

les structures de la quotidienneté des sociétés africaines. 

Ce constat entraîne la conséquence inéthodologique de taille : celle de l'impossibilité de 

reconduire I'ethnosubstantialisine du coinportement entrepreneurial. Nous ne soinines 

d'ailleurs pas seul à repérer le processus en cours que suit l'invention d'une conscience 

collecti\~e, d'une socialité nouvelle détachées de la prescription légalo-rationnellem et des 

constructions éculées de l'ethnologie coloniale"". Pour placer les organisations en phase avec 

leur historicité et intigrer les signes de cette culture réelle, on ne peut donc raisonnableinent 

reprendre la grille d'analyse ethniciste comine mode d'explication substantielle de tous les 

aspects de la vie sociale. 

Par conséquent, nous a\.ons finaleinent opté de digager trois groiipes présentant des s i g e s  

diacritiques spécifiques et avérés. Nous avons préféré distinguer entre les individus issus des 

terroirs sénégalais traditionnels (Baol, Casamance, Fuuta, Sine...), les sénégalais d'origine 

africaine et enfin des entrepreneurs d'origine européenne ou assiinilée. 

Tableau 18 Les origines culturelles des entrepreneurs 

Ici1 Les dynamiques populaires spontanées réalisent ce que la Constitution sénégalaise a bien indiqué . à sa\.oir 
que la Nation est t'ondée sur le "cotttntutr i.orrloir clc i - i i rx .  on cottltttrrtr", tout en se situant Iiors du charnp 
adniinistratif et politique. 
504 Le processus décrit actuellement par la société sénégalaise est propice a une redécou\,erte du concept ethnique 
et comme le sug-érait J -P Chrétien "r i  iitrr Jc;cot~.s/rt~c~ioti tks  cri~Pt,c,.\- littgiri.s/iqirc.s. crrl/in.c~l.s. .q~c7licrirx-, 

~ ~ ~ ~ I ? C ; L I / O ~ I ~ ~ I I L ' . S  L>/ /li.s/ori~/ric.\ ~ I ~ ~ ~ ~ / ~ I C ~ I I ~ I I ~ L ~ I I /  ~tc/t~ti.s j7OIII' />ut.k>r d~1.s c~~li~ri~,.s ~~o~tttttt~ tttr/tttil c/o Lfili/.s tr~.yi~i.s" Sur 
cette question, cf. J.-L. .Amselle et E. hlbol;olo (l9S5), J.-P. Chrétien (19S9), J.-F. Bayart (1996). 
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Figure 3 Terroirs traditionnels du Sénégal 

Kaolark 
Sl i iTLrhf  

Si l'on coininence par considérer la première strate regroupant les entrepreneurs originaires 

des terroirs traditionnels, on relève une forte représentation des entrepreneurs nés hors de 

Dakar ou faisant valoir une présence dans la région-capitale qui ne va pas au delà d'une 

génération. La nécessité de venir h Dakar est expliquée coinine un chois "normal", inais 

incontournable face à la dégradation de leurs revenus. Par exemple 03-C.T indique parmi les 

raisons de son exode à Dakar le fait que "111h(/j1 mi L/o,\.(I 1zi1 1 1 . 0 1 7 .  11ozir. .s11ku17 (likz~, ~fùlluif IIIIL> 

~rgcr tliulig 171é/iër" (I'activitS agricole ne nourrit plus son homme, pour survivre i l  faut 

apprendre un ~nétier), "kuit~ gn t/(irti crnzn lzr . f i /  lu tlzrl 11111lrn-imkci" ( i l  n'y a plus rien h la 

campagne sinon de la inisère). Mieux, ils font \saloir le caractère dérisoire du déterminisme . 

ethnique dans le conteste dakarois à tra\,ers des discours du type "lli~kur. ke17 tli'kz~ ,fi''' 

(personne ne peut dire qu'il a ses racines dakaroises), "l)ciX.c~r. Je cf0.1- duje lu, ku 11c.k tk(~,fi!i: 

 du^ ~tlC~:silgil~lz" (Dakar, c'est un carrefour, chacun vient tenter sa cliance). Ils appréhendent 

très bien la diinension de carrefour, de creuset du brassage des identités villageoises en une 

identité (citadine ou nationale, c'est selon) et partant. l'inipossibilité pour les populations de 



souche de Dakar, de défendre des particularismes ou de faire prévaloir de quelconques 

primautés. Du reste, le témoignage de 17-B.T. démontre sufisamment le Fpe de diffractions 

intervenant dans la parenté nou\,elle. Le brouillage, par le biais du métissage notamment, 

laisse penser a une faible influence des éléments de l'appartenance dans Itacti\.ité 

entrepreneuriale. L1indi\.idu entre deus cultures occupe Lin statut particulier et voit slou\'rir 

devant lui une marge d'action, une marge d'autonomie, se faisant son propre code de valeurs, 

de principes ( i l  redoute moins la sanction sociale étant donné sa double appartenance : le 

discours social est neutralisé ou en tout trouve beaucoup de difficultés à être entendu à chaque 

fois que le groupe est anlené a établir des rapports a\.ec des groupes distincts dans le cadre du 

mariage, du voisinage par exemple). 

Ensuite, en se focalisant touiours sur les individus en provenance des terroirs traditionnels, on 

peut considérer que ces constats semblent aller dans le sens des théories qui présentent la 

sphère de la petite production marchande coinine le lieu d'incestissement des mi:gants. 

Cependant, cette vision doit être relati~isée, dans le sens où on n'a pas affaire a des individus 

dont l'insertion est intermittente ou cyclique. Les individus que nous avons rencontré ont, 

nous semble-t-il, penché pour une installation détlnitive, à tout le inoins permanente en ville. 

Arrivés dans la capitale à un àge relativeiiient jeune, soit pour poursuivre des études, soit pour 

apprendre un inétier. soit enfin pour exercer une fonction salariée après l'obtention de leur 

. ils \rivent régulièrement à Dakar. C'est notamment en ville qu'ils ont rencontré 

leur(s) coinpage(s) et qu'ils élèvent leur progéniture'0! hhlême si souvent une partie de la 

famille \.it encore au \ illage, ils n'entretiennent pas vkri tableillent d'attaches villageoises, ce 

qui ne les einp2che pas de revendiquer leurs racines rurales a tra\.ers ce que certains auteurs 

ont appelé "liri~~om. /~~IIZIL~).YU/ d11 1~1//i1,ye1'. 

La faible proportion des primo-inigrants (inférieure à la proportion des migrants 

internationaux qu'ils soient africains ou de culture européenne ou assimilée) se singularise 

quant a elle par le fait qiie ses composantes sont inoins lettrées que la ma-jeeure partie de la 

population d'enquete en mhne temps qii'elles é~oluent dans les ni\/eaus d'activités les plus 

bas. Ces entrepreneurs se spécifient en outre par ce qu'ils entretiennent des liens vigoureus 

0 5  On n'est pas dans l'optique de migrations par "cabotage", c'est-à-dire un déplacement progressif des petits 
bourgs aux centres secondaires et enfiii a Dakar. On sait que cllez les hclol-hrrol. ce cheiniiierneiit ne s'achè\.e pas 
a Dakar, iiiais se poursuit au delà des fi-oiitières du pays. eii Europe et nus Etats-unis notaminerit. 



avec le village d'origine. Cela, parce que dans la plupart du temps ascendants, femine(s) et 

enfant(s), inais aussi les principaux réseaux sociaus s'y trouvent encore, mais parce qu'ils ne 

sont pas en mesure, étant donné I'échelle de leur acti\.ité, de trouver des réponses 

satisfaisantes à l'accueil de I'enseinble de la fainille en ville. Cette situation oblige 

l'entrepreneur à effectuer de fréquents déplacements entre la ville et le village, en plus de 

l'envoi régulier de mandats pour subvenir aux besoins de la maisonnée. 

En dehors de ces précisions, il n'est pas utile de s'appesantir sur les autres caractéristiques de 

cette strate. C'est elle qui imprime les tendances générales observables dans notre échantillon 

global. Par contre, il est intéressant de s'attarder sur les spécificités de la cohorte des 

entrepreneurs allogènes. Mais avant cela, une petite remarque nous semble importante a faire. 

Lorsque nous parlons d'entrepreneurs allogènes, i l  ne faut pas se inSprendre. Bien souvent, les 

individus en question sont nés et ont grandi au ~énégal"". Ils maîtrisent parfaitement le 

~~olof-i''' et communiquent exclusi\lement par son intermédiaire dans la vie de tous les jours. A 

l'exception notable de 20-B.M., un entreprene~ir d'origine française arrivé au Sénégal alors 

qu'il avait une trentaine d'années, tous re\.endiquent l'enracinement historique de leur famille 

au Sénégal. Ils évoquent pour cela des histoires familiales plus ou moins longues, dont les 

points de repère font référence à des événements majeurs qui ont rythmé l'histoire du pays 

dont ils O L ~  leurs ascendants ont été témoins ou parties-prenantes. C'est pour l'ensemble de ces 

raisons que nous les avons retenus dans notre population. 

La strate des entrepreneurs étrangers reggoupe 1 1 obsenations. Pariiii celles-ci, 7 proviennent 

de pays africains coinme le Bénin ou des îles du Cap-Vert, 2 sont d'origine libanaise, enfin lin 

indi\.idu est d'origine française et un dernier est inétis sénégalo-\iietnaniie~i. 

?Ob Ce qui n'exclut pas I'esisteiice d'un sentiment d'appartenance a une région. a un terroir. 
507 Ils disposent tous de la nationalité séiiégalaise du reste. 
5 0 s  Bien qu'il bénéficie de la iiationalité sénégalaise. La double iiationalité est irnponante car elle perniet de  jouer 
simultanément sur deus tableaux. Selon les situations. en se rewndiquant t'rariçais i l  bénéficie de régime 
particulier (rapatriement des bériefices par esernple), de protections en matière fiscale, d'un préjugé tà\rorable 
auprès des iiistitutinris financières et représeiitati\.es. D'autre part la iiationalité srriégalaise periiiet de prétendre 
aLis ai.antaçes proposés par les programmes publics 



Tableau 19 Les origines culturelles des entrepreneurs (bis) 

Outre ce trait, les individus composant cette catégorie présentent des caractéristiques propres 

qu'on peut penser se répercuter ensuite au cours de l'activité (niveau de diplôme, habitude du 

calcul indiLiduel et de la rationalisation...). Si les indi\.idus se situent dans la tranche d'àge 

moyenne de l'échantillon global (entre 35 et 55 ans), une proportion élevée d'entrepreneurs est 

de confession chrétienne. On observe une parité homines-femmes qui se démarque de la 

tendance obseniée dans la population globale. Sur ce point il convient de mettre en avant que 

dans les univers sociaux dont les éléments féminins sont issus, l'asexuation des d e s  est un 

phénomène prononcé. Dans les pays africains ou l'influence de l'Islam est relative, le statut de 

la femme est sensiblement différent de celui qu'on observe au Sénégal. Le processus 

d'afinnation d'une dynamique sociale animée par les femmes est soinine toute récente et 

modeste au regard de la mobilisation des 171utnir-ben: dans les pays du Golfe de Guinée. 

origines culturelles 

terroirs traditionnels 
- - - - .- - - - 
sénégalais métissés 

TOTAL OBS. 

Tous les entrepreneurs de cette strate ont effectué Lin parcours scolaire à l'école franqaise 

sanctionné par un niveau équivalent au niveau secondaire. Ce qui explique qu'ils ont pu 

travailler auparavant en tant que salarii ; toutefois aucun d'entre eus n'a été fonctionnaire 

avant de se mettre à son compte. Ensuite, si on aborde la question des modalités de 

I'in\/estisseinent entrepreneurial, on se rend compte qu'ils ont choisi d'évoluer dans des 

secteurs où le procès fait iriten,enir une expertise bien spécifique (c'est le cas par eseinple des 

entrepreneurs impliquks dans l'industrie de transformation du plastique). Lorsque 

I'investisseinent a lieu dans des secteurs d'activités relativement ouvertes (restauration, 

bagagerie artisanale), i l  intéresse en partic~ilier les initiatives fén-iinines. C'est à ce niveau 

qu'inten~ient la ligne de partage entre les hommes et les feinines. Les preiniers s'aventurent 

dans les actii.ités industrielles, tandis que les secondes opèrent dans des secteurs où les 

barrières d'entrée peuvent paraître peu élevées, niais elles s'y distinguent en se situant 

d'emblée sur les hauteurs de l'activité en question, assimilables à I'kchelle supérieure de leur 

branche. Ils binéflcient tous d'un soutien familial considérable en termes de capital financier, 

Nb cit 

6 1 
- .  - 

1 1  

72 

Fréq 

84,790 
. - -  

15.3% 

100,0% 



mais aussi en termes de capital social. ils font vérifier l'adage selon lequel la solidarité 

communautaire se renforce dans l'expatriation. 

Dans la présentation discursive des pratiques, ces entrepreneurs allochtones. les Libanais 

précisément, ne mettent pas systéinatiquement en avant une des particularité tenant à leurs 

origines, ni ne cherchent véritablement à se différencier de leurs concitoyensx"~. Mais cela ne 

tient qu'aux apparences et aux barrières ethnologiques élevées à l'attention du chercheur. En 

effet dans le flot des discours (notamment sur les réalités du milieu entrepreneurial : la 

concurrence. les possibilités de chois en matière de technologies), Itacti\~ité entrepreneuriale 

abrite des clivages importants entre le pôle des promoteurs africains et celui des europiano- 

le\.antins, séquelles de la hiérarchisation passée du milieu entrepreneurial. I l  en ressort que le 

milieu entrepreneurial s'identifie à Lin champ social. Les positions occupées dans le inonde des 

affaires sont l'objet d'une catégorisation qui actualise l'étrangeté réciproque entre les univers 

africains et les univers occidentaux dont les frontittres restent constantes. Les entrepreneurs 

"autochtones" ont tendance à critiquer les attitudes de leurs homologues selon deux critères 

iin briqués. Ils observent que n'importe quel entrepreneur libanais ou fiançais qui décide de 

lancer une affaire a, cic ~ U C I O ,  plus de chances de réussir qu'un sénégalais (il faut entendre un 

Noir), en raison des séquelles vi\.aces de la domination historique des européens. Ils 

incriminent le complesè \/i\race selon lequel dès qu'il s'agit d'un "Blanc", les interlocuteurs 

sont immédiatement en confiance, font l'effort d'écouter leurs arguments, cherchent à se faire 

valoir. " / I I ~ / C ~ C I I ~ / L I I ? ~ P ,  I I I C I L ~ C ~ I I ~ I U I I ~ ~ ~ ,  IIILI I ~ C  7 i lhc lh  j . 1  N o  171011 ~i2kku hl. ,SC>IZ bu/ 1t10 i'/7pc1 dole 

bu111 e/o1t11 ~ C J I ?  1111, hu1~1 ~ I I U  k o ~  X U I ~ Z  ~ I I U  , / 0 [ ~ 1 1  u- 11~1,- MJUIU tzdb~~b. 11~1 211 lu c/cg 111 .~u-Y""" a 

fait valoir 49-Y.A.S, non sans un brin d'ainertuine. 

Les récriininations lorsqu'elles sont dirigées plus spécifiquement vers les hoii-iines d'affaires 

libanais agitent aussi l'apartheid de fait qu'ils concourent à mettre en oeuvre. I I  s'agit de la 

préférence coinniunautaire qu'ils appliquent systématiquement dans les affaires qui aboutit à 

faire de secteurs entiers leur apanage. 36-M.S. explique que " q z l ~ n d  I I I  les C I I I C I ~ ~ I I ~ . ~  c/trn.v 1c.v 

509 Nous ne vouloiis pas être dupe de la part denionstrati\.e des bonnes dispositioiis des uns vis-à-\-is des autres. 
Sou\~eiit, la pratique concrete démontre de quelle niaiiière les formes de sociabilité discriminatoires nervurent le 
milieu entrepreneurial. 
510 Ce qui veut dire en substaiice : "O11 /)cn.le t / ' i r ~ c / é / ) c ~ ~ ~ ~ / ~ a ~ c c ~ ,  111tri.s ce / ) L ~ : Y  ~ I , ~ ) / I L I ~ I ~ C I  II I ~ I I ~ O I I I - . \  L I I IS N/L~I IL:C //.Y 

o111 ~ / I I . S  ~k j7onivoir q11e / t>v  .sc;lic;g't I ~ ~ I I S .  / ) O I I ~  .slt>tl I .CI IL/~(J (.oII~/)Ic>, II .sl!ifï/ ~ l i 7 1 ~ ) i r  1/11 l i / i , y ~ ~  <IICC ~,II.Y. ils [les 
arbitres : juges. fbiictionnaires de police] I IP  I 'c;c'or~tctri I I I ~ I I I ~ ,  p~7.v". 



dol~tni17e.v qu'il.~ L ~ ~ I Z ~ I Y ~ I C ~ ~ I ~ ,  ils f i ~ r z l  /oz// pour te ~/Ctnril.e. 1: t . j~  t bs.c.1ri.e qu'ifs 0121 cle.r inCîhotlc~.v 

ri.vqz~e (/v couler fès uffiirë.~". 

Du point de vue des libanais, la participation dans des sociabilités professionnelles animées 

par des sénégalais (autant dire des Noirs), de surcroît des proinoteurs issus de l'informel, est 

problématique. Ils estiment, non sans raison, que leurs revendications peuvent à terme 

menacer leurs actijités. Malgl-é des générations de présence dans le pays, ils expriment très 

précisément le sentiment d'insécurité qu'ils éprouvent, le durcisseinent de la situation 

éconoinique n'arrangeant \.isiblement pas les choses. A cet effet nous a confié l'un d'entre 

eus : "11o1c.v sol~inzes uitc llroie Irop visible pour pus que s'il 3, u unjotir prohlCrtw, oit.fïnii pur 

pcg-cr. 1nln7c. si ulr tlc;pirr/ c~ '~/ui !  UI? problème ciuiis Ieytrc~l on I I  b ricr? (i . juire". 11 est 

remarquable que, bien qu'entretenant de rares contacts physiques avec le pays d'origine, la 

cominunauté levantine se protkge du inieux qu'elle peut et cherche à préserver sa spécificité 

en restant rivée aux quartiers du centre-\ille" ', en n'entretenant finalement que des contacts 

professionnels et coinnierciaux avec la population dakaroise"'. Elle dispose à cet effet de ses 

propres cadres de sociabilité, tandis que l'endogamie reste encore la regle. 

20-B.M. pour ce qui le concerne se situe à l'extérieur et au dessus de la mèlée, notaminent 

pour tout ce qui concerne les tensions dans le tinancetnent, l'organisation, la logique 

d'entreprise. Son regard critique va au delà du milieu des producteurs pour s'étendre à la 

société çlobale, à l'incon~patibilité des moeurs locales avec les nécessités de la compétititité, 

de l'efficacité et de la réputation auprès de partenaires étrangers"'. Son argumentaire se bâtit 

à partir du constat du grand nombre de fêtes et de jours chornés, de la culture ".vpi;ciule" du 

travail qu'ont les sénégalais. A partir de ce point, i l  embraye sur les poncifs sur la rationalité 

T l  1 Le quartier du centre-ville est historiquement investi par les populations européeiine et libanaise. 
consécuti\~ement à une organisation spatiale datant de la colonisatio~i qui a contribué a marquer une frontière 
nette entre ce centre et les quartiers périphériques populaires. Cette "ceiiiture de sécurité" est niatérialisée par 
l'avenue hlalick Sy) 
512 La cominuiiauté d'expatries français est entrée récemment dans la n ~ è n ~ e  logique sécuritaire. On l'a ainsi \-ue 
se coriceritrer (par un plus fort regroupement de leurs logeinents, écoles, supermarchés) dans les zories coiitr6lees 
par l'armée française. 
SI3 II faut reconnaitre le caractère paternaliste de l'appréciation. On doit avouer que 20-B.M. a tenu tout au long 
de notre collaboration à "ethiiiciser" la différence de situation et de performance entre lui et certains de ses 
lioiiiolo~wes, coniiiie d u  reste 49-\'.A.S a fustigé I'ostracisme des Iiomiiies d'affaires libanais parce qu'ils ont le 
réflexe cotii~iiuriautaire. et qu'ils sont surtout de redoutables concur-rents Nous reviendrons sur ces discours de 
justification ettou de récrimination 



européenne supérieure a la rationalité africaine qui ne peut être que festive, les faibles niveaux 

de maitrise technique. Ainsi observe-t-il, "il est ~I~Jfi'cile . . Ù zn1 Si:rlL!gu/ri.v de ~ ' e t z  sorlir. Al21në 

.S '11 U /U iY)/Oll/k, I /  .SU CZI//III'L' qZil l f è / î l / > d ~ / 2 ~  p1'ogI'C'.\.Tèr. /A? S k l l ~ ~ ~ /  C'St lit1 ]îU-)'.\. 11 '2~  

U~I-kuhlc pour \)I\>re, IIIUIJ pour / ~ ~ ~ ~ ~ u ~ l l ~ r  c'es I U I I / ~ L '  ~ . l l o s e .  D r . ~ o i ~ . v  y ue c 'e.c/ pus lu culture 

èuropL!ei i t~e".  Le témoignage de 20-B.M trahit un sentiment qui est par ailleurs assez répandu 

: la croyance en un entrepreneuriat africain qui ne peut être qu'élémentaire, d'affaires3'. II est 

la mise en oeuvre tangible du mythe des normes gestionnaires et coinptables qui opère la 

segmentation du milieu entrepreneurial, justifie d'un coté la contiance aveugle, de l'autre coté 

une méfiance quasi pathologique5i5. 

Ces modèles coinportementaus contrastent fortement avec ceus des sénégalais d'origine 

africaine, ce qui nous laisse dire que la catégorisation africains:européens et libanais recouvre 

une diinension fonctionnelle, bien que récoltant ses arguinents dans le registre des situations 

historiques révolues inais dont on retrouve les rémanenc.es dans les consciences de part et 

d'autre. 

I-4. POL'R CE Q I  COrYCERR'E LE 1 7 E  D'I,WTRUCTION ET LA 
SOCIALISA TIOS PROFESSIOII?I'ELLE 

Lorsqu'on regroupe différentes données dans un ensemble "iducation", on se rend compte 

tout d'abord que seul 18.19b des interrogés ont eu dans leur cercle familial Lin entrepreneur ou 

une personne ayant exercé une profession libérale. L'entreprise n'est pas ilne acti\-ité inter- 

générationnelle. Pour cela 11 faut évoquer la fréquence des ménages de type 

où les riFralités entre foyers (rrec.k) \,ont parfois à l'encontre de toute intégrité patrimoniale et u 

51-4 S. Amin ( 1  969) a etabli une liste des types de preiugés attachés aux entreprises dirigées par des africains. qui 
n'ont souvent rien à voir avec son niveau de rentabilité. 
5 1 5  Cf. l'article de P. Labazée (1990) sur les fo~i~t io i i s  du niytlie tecliiiiciste. Pour ce qui coiicerrie notre enquète, 
lin entrepreneur de notre population qui était au dépan en pourparlers avec des partenaires fraiiçais a préféré 
s'adresser à des fournisseurs italieiis. lassé dit-il, de "htri.s.sc~r .SOI7 / )n~r/nlor~" et du toi1 paternaliste de ses 
interlocuteurs. ".le /1>1/r t r i  ~ I I ~ Y J J . ~  /Oll/r.S /l,.s ~ ' w u r ~ l i c s  /)o.s.sih/t~.s cl irr~n$l~~rhlc.s (kcrr ?-il hir tlrr/ krrl j.ilrr ~ijillllc~). 

111(71.\ C ' ~ / C J I /  pn.s .s~i#i.s~irrl. //.fi~//(711 ir//171. fi /\JIII h~1.s.s(7di> .sigr?~>r de.s /)ipiclr,.s. . fuircl ~~i.si/t!r ~ I I O I I  ~ ~ / U ~ / I . ~ . S C ~ I I I O I  11 fi 1/17 

cigelil co~nrrlcrir'c~ ... I;/ /WIIL/UIII 10111 L,C /CI?I/)S 1;1. /CS INCTC~ I~ I IPS  I I '~ ; /C I I~ ! I~ I  ~>u.s I;l..//ii co111irc12 L/CJ.S i/cilicra. c11x il.\ 
11i1n1 l ) ~ 7 s  J./C proh/(;~?i~,.~. 1 X . s  ~ I I C  /CS OI.C/I.~,S 0111 1;1c; I I~~TI I .S I I I~ .S.  , j ir i  I . ~ ~ I I  k,rlr./ii.s- qr l i  I I I ~  c/ i .s~ri /  co11rnrc.111 c/ c/~i~u~cllc.s 

mncllirres .vn.ol~/ r rc l~o~r i~~~ ;c . \  <i 1)iik-or." 
516 Dans I'enquète riieiiée sur les faniilles dakaroises, Ph. Antoine et alii (1995) soulignent le niveau éle\,é de 
polygamie nialgré les conditions défavorables de I'eii\.ironnement urbain (difficulté de logemerit, discriniinatioii 
sur le plan légal. respectabilité attachée a la nionopaiiiie.. ). Ces auteurs imputent son succès au rôle de 
régulatioii sociale et démograpliique que cette institution. Ils irivoqueiit par ailleurs, la précocité du niariage et le 
reniariase rapide après le divorce ou le \.eu\:age, mais aussi par l'écart d'ige entre les conjoints. 



.fi,r/iori de sa continuité 1>0~/-171or/e171. L'entreprise ne survit en général pas à son créateur (pas 

de stratégies de fonnation des successeurs potentiels, surtout en matière de gestion). 11 n'y a 

pas de difficulté à connaître les individus qui échappent à cette catégorisation. I l  s'agit des 

individus ayant repris l'atelier familial ou qui ont prolongé une tradition fàmiliale dans un 

métier apparenté au inétier traditionnel"'. 

L'éventail des affaires animées par des artisans rapporté aux origines culturelles et au registre 

des inétiers traditionnels pennet d'affiriner que les entrepreneurs en question sont, en général 

issus de groupes castés. Les deux exceptions à noter concernent 43-1.S et 59-Mb.T. Le 

premier est un entrepreneur du type huol-huol. c'est-à-dire issu des terres a ~ ~ ~ i c o l e s  

(principalement des zones de culture de l'arachide qui constituent le fief du inouridisme). Son 

père a été un intermédiaire dans le commerce de traite avant de connaître la faillite au moment 

de la reprise en main de la filière arachidière par I'Etat socialisant des années 1960. Lui-même 

a intégré le milieu manufacturier après avoir réalisé une première accumulation dans le 

commerce informel, première profession à son arrivée à Dakar. Pour ce qui concerne 59- 

Mb.T., évoquer le passé fàiniliai dans l'activité entrepreneuriale perinet d'apprécier le large 

éventail des libéralités dont il a pu profiter, plutôt que les restrictions quelconques pouvant 

contrecarrer son projet entrePreneurial"'. 

Les autres éléments permettant d'étayer cette idée concernent les rapports sociaux de travail. 

Les entrepreneurs "héritiers" privilégient le salariat incomplet en recourant à la force de 

travail d'origine familiale ou à celle y-atuite des apprentis. Concernant l'apprentissage 

justement, ils sont unanimes à reconnaître qu'ils ont un devoir d'accueil et de fonnation des 

jeunes. Selon 1 l -B.NI entrepreneur dans la menuiserie : "cjucrlld / ~ i  ëlt/l,cs CJ'UII.~ CC nlè'tier, c'est 

c*o11i/~c) ,si / L I  .sIg~~cri.v z117 c o ~ ~ t i ~ u ~ ,  11iui.v il 11e ,se l i~~l i te  pu.s .sctde/?ii~~~/ ~r1i.v ~ . ~ I U / I O I I . Y  c>/z/ro 

I'U/)PYCIZ/I el son fOrn~~r/c~~ir. II  .sru/~/~li~jue U I I S S I  iI I 'ë~~~ëlnhle ci'c lu profkssion. Bon pur 

cvcntple, tzl .suis yuc / I I  tri) i/ois pcrs,fuir.c cjrrc~l~p~e cl1o.si~ yzri plri.s.sc 171ri1+ë (114 11ii;/i~r. I I ~ L I I S  LIIIS.\I 

i l 7  Cette variable est abseiite des études récemment irieiiées dans le milieu de la petite production artisanale 
Cependant uiie enquête de 1978 iiieiiée par le Bureau Régional pour I'Education en Afrique (UNESCO), faisait 
apparaître que la part des artisans modernes (e~erçant des métiers n'appartenant au répertoire traditionnel) dont le 

ère était un artisan est iiegli~eable 
Noiis ne voiiloiis pas ètre dupe en parlant de projet personnel, car il est de notoriéti que les individus réalisent 

concornitaininent à leurs aspirations, les objectifs de la cornniunaute aide à l'insertion des jeunes, la circulatiori 
des ricliesses dans les frontikres du groupe de parenté. le reiiforceiiient de la représentativité écononiique de la 
conimunaute, partant de sa representativité politique, uiie cohésion et un encadreiiierit social tangibles 



/14 cloi.~ U . S S Z I I ' ~ T  /es un'161'e.v, erz t i ' u t ~ . v ~ ~ l è f / u ~ z /  .voiz .SU\)OII- ~1z4.x p/z~.\ jje2lnje.s. CI I O U J ~ I I I : ~  t:l$ 

c o n m l e  GU". De ce fait, ils ne voient pas d'un si mau\,ais oeil le iunt-ovel: Pour eus, c'est le 

signe qu'ils ont réussi leur mission de formation, c'est la preuve aussi que les rangs de leur 

métier se consolident et enfin, la certitude de pou\roir compter une force supplémentaire dans 

le réseau de solidarité professionnelle"". En effet, ils recourent inajoritaireinent aux réseaux 

de connaissances pour dénicher les meilleurs fournisseurs, pour élargir leur registre de 

compétences. 

Le prolonçeinent d'une tradition familiale n'iinplique pas nécessairement l'exercice dans le 

même domaine d'activité que l'ascendant. Certains métiers modernes ont servi de cadre de 

conversion des héritages professionnels et de cadre d'extension des reçistres techniques à des 

5cAo (individus appartenant à une caste). Ils sont l'occasion pour certains entrepreneurs de 

créer de nouveaux rapports de production, atténuant certaines restrictions au besoin. Ainsi, le 

développeinent d'une demande urbaine spécifique a, par exemple, servi de vecteur au 

renou\lellement dans les métiers traditionnels de la forge ou du travail du cuir. La proximité 

des registres a facilité la translation des mktiers traditionnels vers les métiers modernes, la 

menuiserie métallique et la chaussure et la bagagerie artisanales ont accueilli les dynamismes 

de type traditionnels qui ont trouvé là un domaine naturel de recon\.ersion. Ce q~ii  va dans le 

sens de l'idée qui consiste à voir dans les acti\.ités non-structurees des créations modernes plus 

que des S u n  ivances 

Tableau 20 Antécédents entrepreneuriaus dans la famille 

Ensuite. on reinarque que 80% des interrogés disent a\,oir sui\ i une instruction en français ou 

une instruction mixte français et apprentissage du Coran. Ce qui re\,ient a dire que 80Oh des 

individus sont alphabétisés en français. tandis que 20°6 airouent n'avoir reçu d'autre type 

trsditioii familiale 

OUI 

non 

TOTAL OBS. 

- --  

1 9  L'analyse ecoiioniique iie partage pas cette appréciation bien sùr. Pour elle, la segnietitation exacerbe la 
contestabilité des rriarclies Cf les tir]\-aux sur l'informel ii Dakar. notainnient ceux d'O. Sy (1994). 

Nb cit 

13 

59 

72 

Freq 

1 8.1°0 

81.9O'o 

00,O8%, 



d'alphabétisation en dehors de celle accoinpaiyant la mémorisation du Coran. 

L'enseignement coranique procure un ersatz d'alphabétisation, riduisant le taus 

d'analphabétisme ou d'illettrisme dans le milieu des entrepreneurs. Cette observation rejoint, 

en la rendant plausible, l'hypothèse formulée par C. ~ou~uillion-vaugelade51". D'après elle, le 

faible score de scolarisation des animateurs de l'économie urbaine5", mais aussi la 

permanence de l'oralité comme instrument gt5néralisé des transactions de toutes sortes, sont 

iiiiputables au fait que les agents en question sont le plus souvent ressortissants des zones sous 

l'influence du inouridisine et par conséquent representent ceux qui ont " è ~ è  k1ci)k.v con/rSc? lcr 

C . ~ / ~ I ~ I J ( I I I O I ~  CI .$ou.t/rul/.\ (IL> ,JUII Li / ' ~ . V l ~ c ~ ~ ~ t i o t ~  ~~(IIIC'{II.\C". La maîtrise de l'arabe procure les 

premiers rudiments a partir desquels les agents cultivent la mémoire de leur activité et mettent 

en place une comptabilité soininaire. 

Tableau 21 Education de base des entrepreneurs 

Lorsqu'on affine ce caractkre en faisant intervenir le critère du dipl6nie, on se rend compte 

que le niveau d'instruction moyen se situe au ni\.eau du Brevet d'titudes secondairesT". Cela 

peut-être considéré comme un niveau moyen relati\.ement faible. inais ce serait sans tenir 

compte du taus de scolarisation globale et de la situation de système éduc,atif. A\,ec des 

performances de l'ordre de 30% de réiissite au Brevet et 3090 au Bac, ce niveau est ;le\+. 

éducation de base 

école française 

école coranique 

niiste 

aucune 

TOTAL OBS. 

520 Cf. C. Bouquillion-\-augelade. 1987. 
52 1 Une écoiioi~iie dominée on le sait par les activités informelles qui sont connues par ailleurs pour être le 
principal lieu d'investissenieiit des niigrants en rnilieu urbain. 
522 Les traIeaus de J.-C. \'erez et B. Cait sont essentiels pour In connaissance des réalités de I:i forriiation au 
Sénégal. Cf ce propos la présentation de leur rnodele Scoflux qu'ils doririent dans la re\.ue .~ltlrisEco ou dans 
,A ji.iqrrc contcitiportiine 

Nb. cit. 

5 5 

14 

- 3 

1 

72 

Fréq. 

76,40,0 

1 9,d00 

2,896 

1.400 

1 OO,O'%, 



En s'intéressant à la sanction la plus élevée obtenue au tenne de leur période d'instruction, il 

s'avère qu'une proportion non négligeable de personnes (33,2% de l'échantillon) n'est pas allée 

au delà du tenne du cycle d'initiation de l'enseignement du premier Autant dire que 

pour certains, le passage a l'école a été des plus brefs. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'auto- 

dérision que ce garagiste (45-A.K.) a évoqué sa brève scolarité. ".Je n'cri pus dc+ir.r.sL: /e (.'/ 

(~i~~i21itc rrdurè /u - .  ienl). :\don pussuge ù l'kcole u &è des p/zrs hrcfi, nlênze ur? clirt d'oeil 17e 

szrfji/ -. ci indiy trèr su hriévci/&. 13z/rc?r* è/ .ror/ir. c'&luit presy zrc p. .Je stri~cris au ji,rid de rtzoi y lie 

les buncs ce rr'i;/ui/pu.v polrr rnoi." Les chiffres exacts montrent que 3396 de la population qui 

dit avoir été alphabétisée a abandonné sa scolarité sans aucun diplôine, tandis que 8% disent 

avoir obtenu le CEP. Nous touchons de près un des critères essentiels de la coinposition du 

inonde de la petite entreprise à savoir : un recrutement auprès du contingent massif des 

refoulés du système scolaire dont la formation est prise en charge par le secteur traditionnel et 

informel"'. 

Tableau 22 Cursus des femmes-entrepreneurs 

Mais en même teinps qu'on effectue ce constat, on peut Stre aussi frappé par I'esceptionnelle 

richesse de notre population en diplômés. Plus de la moitié des individus que nous a\.ons 

approchés (62?6), possède un diplôme soit de l'enseigement général (Certificat d'Études 

Primaires, Brevet d'études, Baccalauréat, ou un diplôme universitaire), soit de l'enseignement 

technique et professionnel (CAP, BEP, Baccalauréat technique, un diplôme technique 

supérieur). Cependant, tris peu d'entre eus ont suivi des filieres d'enseignement technique et 

523 Celui-ci correspond a sis années effecti\.es. les jeunes écoliers débutent par la classe d'initiation (C.1.) afin de 
se familiariser avec le français, mais aussi le rj-tlime et la discipline scolaires. Ce cycle est sanctionne par le 
Certificat d'Etudes Primaires. 
1 Il  faut signaler que jusqu'à l'application effective des plans d'austérité dans la foiictioii publique, i l  a existé 
des services de iiiaintenance (électrique. mecariique) et des ateliers de réparation en nienuiserie, \,itrerie ... qui ont 
aussi constitué des cadres de formatioii d'apprentis et représenté emplois très recherchés. 

Fréq. 

1,1% 

34,200 

32,5% 

21,9% 

lOO,O%o 

cursus 

Non-répoiise 

Niveau éléinetitaire 

Niveau secondaire 

Niveau siipéiieur 

TOTAL OBS. 

Nb.cit. 

1 

25 

3 1 

16 

73 



professionnel. Celui-ci n'a concerné que 13,5°/0 de nos enquêtés : la tendance générale est 

I'enseigmement général. 

Tableau 23 Détail des cursus scolaires 

De manière générale, l'entrepreneur diplômé a suivi un enseignement général. Ce taux monte 

à 44% voire 5296 selon que l'on considère que les séries scientifiques D et C sont les \.oies 

d'accks à l'enseignement technique supérieur et que l'on intègre les diplbmés de ces filières 
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Brevet 
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Diplôiiie uiii\~ersitaire 
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BEP 

Baccalauréat Technique 

Diplôme Teclinique Supérieur 

TOTAL OBS. 

dans notre cohorte ). Ensuite, il présente un niveau d'étude équivalent au Brevet secondaire 
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(classe modale). La prédoininance des diplôinés de I'ensei~wement général est en rapport avec 

le statut de l'enseignement professionnel. Pour cela, i l  faut savoir que l'enseigmement 

professionnel formel n'est pas énormément développé au Sénégal et n'a qu'iine faible capacité 

d'accueil. Les filières qu'il propose (industrie, commerce) sont très prisées et elles sont de fait 

des filières d'excellence qui de\ient très difficile d'intégrer. Contrairement à la situation en 

France par eseinple où le lycée professionnel est " lcr  \>ore gcrrugc." des collégiens en situation 

d'échec scolaire, les filières techniques et professionnelles formelles sont très sélectives étant 

donné le niveau élevé esigé des lycéens dans les matières scientifiques générales : 

mathématiques, sciences physiques5". 

'" L'ENSUT de Dakar, es-IUT recrute ses élèves sur concours avec des conditioiis de dossiers restricti\.es : 
obtention d'une iiieiition au Baccalauréat, ne pas dépasser une limite d'àçe . . .  



L'évocation des cursus scolaires n'a. à ce inoinent de notre exposé, pas de grande 

signitïcation, sinon qu'elle pennet de décrire la combinaison des systèmes de formation qui 

ont accouché de l'entrepreneur soit en tant que professionnel, soit en tant que gestionnaire. 

Ces chiffres établissent la corrélation existant à la fois entre le doinaine, le type de formation 

reçu et le type d'activité finalement exercé. Une connaissance préalable des rudiments du 

métier, base de l'investissement entrepreneurial, est généralement la condition de démarrage 

du projet. En prolongement, on relève que le type dominant de fonnation professionnelle 

sui\.i est précisément l'apprentissage traditionnel, auquel s'ajoute celui qui a pour cadre les 

services d'entretien des administrations et les rares centres spécialisés. Les entrepreneurs 

situés dans une strate ayant pour borne inférieure le groupe des non-scolarisés et des refoulés 

précoces et comme borne supérieure les individus ayant atteint le premier cycle secondaire, ne 

sont pas les seuls à a~,oir été concernés par les dispositifs de formation professionnelle. Le 

tableau suivant indique en effet que plus de la moitié des interrogés a déclaré avoir suivi un 

apprentissage d'au-moins trois ans. Dans la situation des individus ayant séjourné plus ou 

moins longtemps à l'école, cela vient encore expliquer le retard à embrasser la carrikre 

entrepreneuriale. 

Tableau 24 Stratification des profils scolarisés 



Tableau 25 Importance d u  contingent des entrepreneurs ayant suilri une formation 
professionnelle 

il est donc correct de soutenir, comme le fait P. Van ~ i j k j ? "  par esemple, que les petits 

entrepreneurs ont appris le~ir niétier en étant apprentis. Toutefois, i l  faut préciser qiie cela 

n'équivaut en aucune façon à un apprentissage sur le tus. Celui-ci se déroule selon des 

procédés bien définis. On ne peut parler de fom~ation sur le tas que dans la mesure où il s'agit 

d'une formation complémentaire. A cet effet, il est loisible d'observer que les artisans 

acquièrent au fi l  de leur espérience des connaissances nouvelles selon les situations 

techniques, coinrnerciales ou organisationnelles rencontrées, selon leurs esptirimentations 

propres. Une importante proportion d'entrepreneurs parmi les diplômés et les profils issus de 

l'apprentissage infonnel dit avoir complété ses connaissances ou s'être perfectionnée en 

dirigeant leur établ isseinent. 

forrnprofessionnelle 

Non-réponse 
- -- -- - - - -- - . . . - - . 

apprentissage 

TOTAL OBS. 

On rencontre une faible portion d'indiiidus ne prisentant qu'un faible bagage scolaire mais 

qui disent avoir eu recours à des formations compléinentaires (co~irs organisés par les 

chambres artisanales, la chambre de commerce....). Une proportion encore plus faible aftlrme 

n'avoir suivi aucun coinpléinent de fonnation. Et curieusement, les profils concernés 

correspondent à ceux des entrepreneurs les plus diplomés. I I  faut sans doute tenir compte de 

leur formatioi~ de base (qui correspond à une formation professionnelle, ineine si elle est de 

type formel et sanctionnée par un diploine universitaire par eseinple). mais aussi de leur 

espérience professionnelle antérieure à l'établissement actuelle qui a servi à coinbler les 

lacunes. Ce qui n'einpSche pas qu'ils émettent de nombreux griefs à l'endroit de la fonnation 

initiale. Ceux-ci portent sur la faible maîtrise des é\olutions techniques et l'inadaptation aux 

esigences de la pratique entrepreiieuriale. En règle générale, ils considèrent qu'il y a un 

décalage trop important entre les formations reçues et les types de savoirs que requiert la 

Nb. cit. 
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fonction entrepreneuriale. Le suivi de cycles de formation en complément coïncident avec des 

stratégies d'ouverture de nouveaux horizons techniques (dans le doinaine de la production tout 

comme dans celui de la gestion), coinmerciaux. 

Lorsqu'on s'intéresse aux antécédents professionnels des patrons, i l  est donné à constater que 

la situation la plus fréquente est celle d'employé (indifféremment dans le secteur inoderile ou 

le secteur informel). Quarante cinq pour cent (45 %) des patrons interrogés qui disent avoir 

vécu une expérience professionnelle dans le secteur moderne, ont occupé niajoritairement des 

emplois de faible qualification, de faible ni\feau de responsabilité; c'est-à-dire qu'ils ont été en 

général einployés, ou ouvriers. A noter que les patrons qui ont reçu les rudiments de leur 

inétier par le biais de l'apprentissage (informel), n'ont pas voulu tenir compte de cet épisode 

coinme un antécédent professionnel. On se I'expliqiie par le statut de l'apprenti qu'il faut 

considérer ici pour expliquer cette attitude. 

Le statut social de l'apprenti, de l'élève ou de l'aide familial est intériorisé comme une période 

de dépendance, une période où on apporte que très peu à l'atelier. Pendant cette période, on 

n'est pas encore adulte. on n'exerce aucune responsabilité, ni professionnelle, ni sociale. 

L'absence fréquente de rétribution semble accentuer ce phénomène et rappelle le statut de 

demandeur de formation. Par conséquent, ils i~morent sciemment cette expérience en 

décrivant leur situation antérieure à l'établissement personnel coiniiie suit : sans travail, 

installation immédiate ou aide faiiîiliale. 11 faut remarquer à cet effet que, lorsque dans un 

atelier un apprenti démontre ses qualités de producteur. son statut change, de siinple 

impétrant, i l  est traité coiiiiiie un collaborateur ; c'est-à-dire comme quelqu'un pouvant 

réclamer légitimement un salaire en retour du tra\.ail qu'il fournit S'il s'avère que le patron ne 

veut pas ou ne peut pas assurer un statut d'employé à son ancien apprenti (c'est le cas le plus 

fréquent), celui-ci s'affranchit de fait et peut tenter l'expérience de son coté. C'est d'ailleurs ce 

que nous enseigne, dans le tableau sur l'interprétation du /nri7-r)i:eI*, la récurrence de l'idée de 

l'installation des anciens apprentis ou employés comme une pratique nécessaire pour assurer 

l'équilibre des statuts sociaux dans l'atelier. 

Certains de nos interlocuteurs se sont installés suite à une première expérience professionnelle 

dans des structures fonnelles. bien souvent à des niveaux d'encadreinent ou de direction 



(27,4?6 des dirigeants de notre panel ont une expérience de direction avant leur installation 

actuelle). Ce qui frappe ici, c'est la forte représentation des diplôinés du supérieur qui sont de 

surcroît, les entrepreneurs les plus jeunes de notre population. Cette situation pour ètre 

comprise doit ètre mise en rapport avec le phénomène des différentes formes de licenciement 

pratiquées (départ "volontaire" à la retraite, licenciement sec). En effet, le secteur moderne a 

été inarqué, ces dernieres années, par une hémorragie de ses effectifs. L'administration 

publique, jusqu'ici principale pour\loyeuse en einplois, pour les jeunes diplôinés notainment, a 

restreint ses embauches et a parfois procédé à des "dégraissages" massifs. Les autres branches 

du secteur moderne, celle de la production notaininent, n'ayant pas atténué leurs handicaps 

structurels, ont subi de plein fouet les effets des politiqiies d'ajusteinent et les effets 

directeinent liés au n~arclié'~', de sorte que de nombreuses structures se sont restructurées 

lorsqu'elles n'ont pas tout siinpleinent cessé leur activité. Le salut de nombreux salariés a été 

trouvé dans I'entrepreneuriat. Ltespérienc,e engrangée a multiplié les possibilités et accéléré 

l'installation personnelle suite à un licenciement, un désaccord salarial, la fermeture de 

I'établisseinent employeur, le départ à la retraite, voire de congés5". 

Quant aux plus jeunes d'entre eus, après leur avoir assuré une insertion professionnelle, 

directeinent a des postes de responsabilité le plus souvent, le diplôme a prédisposé à 

l'entreprise dans la mesure où il a renvoyé à une coinpétence pratique et si possible rare (dans 

les doinaines coinine l'informatique). En effet, dans les cohortes de "jeunes diplôinés", seuls 

ont pu s'insérer les "techniciens". La pléthore de diplômés en lettres, en sciences juridiques 

qui a vu les portes de la Fonction publique se refermer, kprouve beaucoup de mal à intégrer le 

inonde du travail. D'ailleurs, parangons in\:olontaires d'un scénario qui bouleverse les 

équivalences passées"9 et contrarie les stratégies collectives cristallisées en eus, les 

"inaitrisards-chôineurs" ont contribué à faire mesurer à travers leur situation, I'ainpleur du 
, , i7u 

chômage dont la réalité était jusque là euphéniisee-- . 

<'i - -  L'industrie n'arrive toujours pas à concurrencer les produits importes, ni a à ètre compétitive au niveau 
international. L'accroissenieiit du coinnierce frauduleux et le n~aiiitieii d'un environnement juridique peu 
attrayant pour les investisseurs achèvent de faire entrer l'industrie sénégalaise dans la tourniente. Cf. Guillaunie- 
Gentil .4., "1. 'ilrJ/r.srrir du11.s 1'1 ~ o I / ~ I ? ~ ~ I / / c "  in ,41~1rcl1t;,s 11.opicrrlrx rr I I ~ ; ' ~ ~ I I ~ ' I ~ ~ U I I L ; L ~ I I . S ,  19 Avril 199 1, p. 10 14- 1 0 16. 
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Cf à ce propos les passaLes de  I'eritretieii de O?-D.G. 
5-9 Jusque la, l'obtention d'un diploine a toujours été assiiiiilee au droit d'occuper un emploi salarié et a 
l'ouverture des voies de la promotion sociale. 
5'0 Cotiformeinent à l'idée enracinée dans les mentalités qu'un diplnnie ouvre a une " ~ i t r ~ i l i i o ~ ~ " .  à partir du 
nionient où des diplôniés se retrouvent sans emploi. sans ressources. à la marge dans leurs collectifs priniaire 
d'apparteiiance (alors que c'est la situation contraire qui était attendue). i l  se pose un problènie social et politique. 



Tableau 26 Niveau de responsabilité occupé antérieurement 

Si on considère la strate coinposée par les individus ayant eu a évoluer dans les sphères de 

conception et de commandement, on se rend compte de la forte corrélation entre le niveau de 

diplôme et la position antérieureinent occupée. L'on se rend coinpte aussi de la 

correspondance entre I'àge et le niveau de responsabilité occupé (cf. les résultats consignés 

dans le tableau ci-dessous). Une part ii~~portante de ce groupe est effectivement composée de 

"vieux" comme on l'a fait remarquer plus haut. La présence de 'I/c.ru~c.v" entrepreneurs 

s'explique par leur haut niveau de qualification qiii leur octroie la possibilité d'occuper 

d'emblée des postes de responsabilité. Ils ont une formation généralement supérieure à celle 

de leurs aînés, lancent plus rapidement leur installation dans le secteur formel. Fort 

logiquement, ils revendiquent moins d'expérience. 

D'ailleiirs, ce n'est pas pour rien que c'est ajtec le phénomène des "niaitrisards-cliônieurs" que le cliômage est 
de\.eiiu une question politique, institutioniielleriient reconnue et structurellenient traitée. .Aupara\.atit. le chàniaçe 
n'avait pou ainsi dire pas de réalité parce qiie ceux qui cherchent du tra\.ail (migrants, niénageres) ne pouvaient 
se pré\.aloir du droit octroyé par le parclieriiiii (ou plutôt. que 1'Etat ne se faisait pas l'obligation de leur trouver 
un emploi). Dans le cas des 'Jeunes dipl6més", on ne doit pas perdre de \.lie qu'il s'agit des éléniciits devant 
assurer la reproductioii du corps des élites intcllectiiellcs et politiques. 
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Tableau 27 Croisement âge et niveau de responsabilité antérieurement occupé 

En effet, parmi les trois individus coinposant le dernier échelon relativement à l'âge, on 

distingue deus profils d'ingénieursi" (en informatique pour ce qui concerne ]-O.S., en 

agronomie pour ce qui concerne 48-K.C.) et un profil d'ouvrier issu du système formel 

d'apprentissage (3-D.G. est titulaire d'un CAP). Pour ce dernier, la qualification sanctionnée 

par un diplôme a, semble-t-il, aidé sa rapide propulsion comme agent de inaitrise'". Enfin, la 

cohorte de "jeunes" entrepreneurs diplômés téinoignent des séquelles des différentes 

opérations de promotion de l'emploi des diplômés, o ~ i  de résorption du chômage des jeunes 

depuis les années 1980'~~. 

Le critère du parchemin joue par ailleurs un rôle explicatif notaminent dans le chois des 

domaines d'investissement. On reinarque une correspondance entre la spécialité du diplôme 

avec le secteur d'activité de l'entrepreneur. Sur 38 individus ayant connu une expérience 

d'employé avant leur établissement, tous reconnaissent continuer à évoluer dans le même 

secteur dfacti\~ité. Ce qui corrobore les idées que nous avons déjà avancées sur l'absence de 

translation intersectorielle de grande ampleur. Cette remarque est particulièreinent vraie pour 

ceux qui ont été socialisés au niveau professionnel dans un cadre spécifie par la spécialité. A 

ce niveau, il est à souligner le caractère limitant que rev0t la spécialisation professionnelle. 

Elle semble réduire sensiblement le champ des possibles en matière d'investissement 

'3 1 Nous retrouvons ici quelques traits retenus par J .  Tiberghieii (1982) comine facteurs décisifs dans la réussite 
entrepreneuriale. II montrait en particulier que malgré des procédures d'émergence très longues et un premier 
établissement souvent modeste. les pronioteurs qui alliaient jeunesse, enseignement ou formation iiioderne ainsi 
qu'une expérience antérieure dans le secteur ont mieux résisté aus  difficultés econoniiques. 
3 2  On reinarque qu'aux yeus des employeurs du secteur moderne, la qualification officielle est un gage de 
professionnalisme ; si bien que l'ouvrier muni d'un CAP se retrouve immédiatement supérieur hiérarchique d'un 
ouvrier qui  ne peut présenter des références ideiitiques. 



entrepreneurial des entrepreneurs-techniciens. Alors qu'au contraire, les patrons généralistes. 

profanes du point de \.ue du métier de base de leur activité, semblent disposer d'un chainp 

ouvert de libéralités a\,ec toutefois une contrainte non négligeable, l'obligation de s'entourer 

de professionnels du inétier. Moins impliqués dans les décisions techniques, ils ont tendance à 

endosser les habits du gestionnaire. 

Une fois qu'on a procédé a la caractérisation socio-démographique de notre population, il 

nous reste à décrire le syst&n~e de l'action entrepreneuriale, autrement dit, d'établir les 

mécanismes par lesquels un individu s'iinpro\!ise entrepreneur. En effet, dans la pensée 

ordinaire, on assimile la démarche entrepreneuriale à la mise en oeu\.re de facteurs matériels 

et immatériels, de sorte que l'entrepreneur puisse en tirer son profit. Tel un ~/ i . t i .s  ex n~uclr~rw, 

le sens d'initiative q~i'il déiilontre est interprété soit en tennes de qualités innées distribuées 

selon une loi soit en tennes de rationalité"". Or, si I'on défend que 

l'entrepreneuriat a des résonances sociales, I'on ne peut se résoudre dans le inêine temps à 

mettre ce phénomène sur le seul compte de la nature, à considérer l'entreprise comme le 

simple effet de "la volonté de puissance" des individus. 

II - LES ITINERAIRES ABOUTISSANT A L'ENTREPRISE 

Les données de cadrage sur la composition soc,io-démographique du milieu professionnel ne 

fournissent pas d'informations significatives sur ces dimensions. C'est pourquoi, nous avons 

jugé opportun de leur ajouter des données personnalisées de type qualitatif, extraites du corps 

des entretiens. En cela nous nous sommes inscrit dans une tradition en sociologie qui chemine 

de M. Weber à P. Bourdieu. Selon cette tradition subjecti\~iste, la production discursive 

constitue un matériau d'information jouant un rôle central dans le processus de ré\.élation du 

sens de l'action sociale. Alors que souvent la signification de I'actioii échappe à la fois à 

l'acteur et à l'obser\lateur~ le discours est une matériau qui procure au chercheur les guides de 

I'action, une instance oii se inanifestent et s'actualisent les logiques de l'acteur. La production 

533 Nous faisons référence a I'opératioii "niagasins-téinoins" destinée aux titulaires du Brevet secondaire, du 
projet GOPEC à l'endroit des jeunes des terroirs, de l'opération "rnaitrisards" destinée aux diplômés de 
I'enseigiienient supérieur. 
2 - 1  La pensée commune en la matière étant qu'on nait entrepreneur. on le devient pas. D. h,liyakoulou en rend 
conipte dans une de ses publications (1990). C'est la souche a peu de choses prés de la pensée selon laquelle les 
niernbres de certaines entités culturelles seraient plus enclins a eiiibrasser la carrière d'entrepreiieur que d'autres 



discursive inanifeste des formes de rapport à autrui et au monde qui sont intériorisées par le 

biais d'un processus ininterrompu de socialisation. Portant les empreintes des structurations 

sociales préalables en les actualisant, elle recèle les prémisses des changements à venir. 

Fort de ces principes, nous avons invité nos sujets d'enquête à s'exprimer sur leur 

cheminement social et professionnel ayant débouché sur le statut d'entrepreneur. En les 

faisant re\.enir sur la préhistoire de leur établisseinent, notre objectif était de repérer les 

espaces traversés, les situations auxquelles le créateur a été confronté a différents moments de 

son histoire personnelle, d'observer de quelle manière celles-ci ont stimulé ou ralenti le 

processus de création. C'était aussi l'occasion de permettre aux sujets d'enquête de 

reconstituer leur trajectoire, de lui attribuer cohérence et signification. 

Le parti que nous avons adopté pour présenter les téinoignaçes'~" a consisté à pri~~iléçier des 

types de parcours afin de représenter de manière relativement fidèle les modalités hétérogènes 

par lesquelles les indi\.idus ont convergé vers l'entreprise.  POLI^ préserver la diversité des 

parcours qui débouchent sur l'entreprise, nous nous sommes intéressé évideinment aux 

itinéraires qui présentent les propriétés du centre, mais aussi à ceux, plus ou moins chaotiques 

qui s'en démarquent en désignant des idiosyncrasies. Ce principe de sélection a pennis de 

réunir des histoires contrastées dans une même catégorie de notre population. Les récits de vie 

qu'ont produit les dipldmés de l'enseignement supérieur ont ainsi donné à voir que tel 

I I I I L ' I I ~ ~ I Z I C ' I  issu d'un milieu "bourgeois" a sui\,i un parcours quasi-linéaire vers l'installation 

personnelle ; qu'un autre a suivi iln chemin plus chaotique, frdlant la marginalisation sociale : 

tandis que tel autre a eu à batailler dans un cadre de pouvoir (le rapport de genre en 

l'occurrence) initialement défavorable. Bien sûr, à partir de ce moment, i l  ne peut plus être 

question de représentati\ ité, sauf si l'on considere qu'un récit de vie est représentatif du point 

de vue du sens. Mais coinine il est tra\.ersé par les détennination sociales, économiques, 

historiques, religieuses et politiques par lesquelles le sujet interprète le inonde et qui dessinent 

les possibilités et les contraintes de son action, le discours restitue des places sociales, 

syinboliques et représentati\,es. on peut aisément con\,enir de sa représentativité à ce titre. 

535 Autrement dit. des qualités distribuées selon une loi normale. Cette dernière explication est celle qu'enseigne 
la tliéorie économique de l'équilibre général. 



En plus de ne pas reproduire l'inté~yalité du matériau qualitatif, nous avons veillé à ce que ce 

les r6cits puissent être lus comme des histoires. Les testes se présentent par conséquent sous 

la forine d'un mélange des extraits d'entretiens et de commentaires. Afin d'identifier le sujet, 

nous avons indiqué son numéro d'identification dans la population dans l'optique de justifier 

leur ordre de citation, mais aussi de permettre au lecteur de retrouver ses caractéristiques 

personnelles complètes en annexes. Pour ce qui concerne les disproportions entre les testes, 

l'explication réside dans le fait que certaines collaborations qui ont été plus franches ont 

pennis d'amasser de données d'information sur des domaines plus nombreux de la vie de 

I'interviéwé. 

L'intérêt et la présentation du parcours de O.S. dans cette synoptique réside principalement 

dans le caractère on ne peut plus rectiligne de son parcours. La jeune entreprise qu'il dirige, a 

été fondée dans un court délai après son diplôme d'ingénieur en informatique et un bref 

passage dans la filiale d'une enseigne internationale. Agé de 34 ans, O.S. est issu d'une famille 

de la bourgeoisie d'Etat, son père étant inspecteur des impôts et domaines. Brillant éléve, i l  

décroche une bourse d'itudes au Canada où il suit des études en informatique. De retour au 

pays, au lieu du poste qui lui avait été promis au Ministère de la Modernisation de llEtat, i l  se 

retrouve ingénieur coinmercial dans la filiale d'une enseige internationale. Si ce poste lui 

pennet de se faire une idke de la "pknG/r.cl/ion tic I'ir~jOrr~t~/iyrrc U Z I  L ~ ~ ~ ~ C g u I " ,  en rej~anche ses 

missions ne l'intéressent que moyennement. " A  .ion c l~~<f ' t le  L / ; I , L I ~ / c ~ I ~ I ~ /  t:/uif 1112 ir?c:o111pc;/~r7/ 

rro/oire. Alors qu'il $~//crii se ~?rGpurcr 11o11r u~co~?q>ugr~cr 10 ~ Z O U I ! ~ ~ ? Z C I I /  dl4 Arc/, ltli rr17cri/ 

cricore L I ~ S  prob/?rlie.v LI\'CL' cIc.v Iogic'ie/.v (le ~ ~ S C U U Y  OLI CIIJCC- /L)S I ~ O U I ~ ~ ~ I I L Y  /ur?g~lge.s, pkc1117.~ de 

f ruc.u conn?rc pl. H017, rio.$ (11ffi;rèr IL'CS d i ~ ~ y ~ r ~ ~ c ' i u / i o t ~  ou/ rentort/k~itrsc~-u 'ut1 direct eut. rLgiorîir/. 

pllis Lj I'uri.~. I,ù-bus, 0 1 1  il c.v.vuy~; (Io i l o ~ ~ ~ r  /C poi.v.vor7. ]/.Y \~o~/er i~~i i /  ~ ~ S I ~ Z I C I I I ~ C ~  le hlti*e~ru fi 

I)ukur, 1 1 1 ~ 1 . ~  .uu17.s i~e~~u/ori.vc~~~ I , I . ~ I I I I Z ~ ~ ~ /  111011 ,~u/cti~,c. ,Jful/rri.s (11.01r l r t ~ )  cl~urgc .~~1pp/c~ir1èï71uir*e 

de / r r r ~ ~ ~ i / ,  .VUII.V ( / Z I L >  r ~ i w  / ~ ~ U / ~ ~ / ~ I L > I ~ I C I I I  IIC: bouge uil t i i~>è(~~r  S C ~ ~ U ~ I - C .  .l1ui L I C C C > / ~ / ~  ce /?e/i/ 

u1!~rrcer~~er2t. ,44et1.s ?I puriir 'le) ce r~torl~ori/, je rlzc .YZII.V 1~1i.s A j?r.o.vpoclt~r.. ( ' 'es/ /Ù que j'ui et1 

/'i~li;c.  le .juirc. w7e 1cr71/i: ~/'us.vc!r?ib/rtge c/e ]Y.', p~irce (ju'il 1' LW (I\-CII/ q 1 ~ ~ ~ 1 7 e  .retl/c. (Ti/icon 

576 Pour certains individus qui occupent une position publiq~ie de premier plan, les informations biographiques 
nous ont été rapportées ou ont été c,oiiiplétees par des tiers. 



F'illley à Icr $O.D.1.1),4.). ./'cri crezrsé cette oppor/znzi/k, j'cri pris les colituc/s en I'r'urice, en 

.-îr~gle/crre, cru-Y I:Iu/.v-(.!rii.s, en (-'orée el uz/ h'igeria. Au tlerniër nlonienr, les I;i.c~~zquis III 'OII/ 

Iûché et jc nie .suis re/rozfiG uvec 1e.s C'or(;e~t.v. .J1u\~uiv /es r72~1Ilez/l:v prix pour les co~ttposcrnis, 

les itlicroproce.v.veur.s. 11s nlc doiinuier?/ prë.sqzie /ozr/ ce qui &fuit ~ ( ; P U S S &  en Iiurope, /es curies 

inCre.s tic 386, Jes proces.c.ezrr:s tlo -f;.tible c~crpuci/c-! yzii letrr rc.e/uic.r?t. ( '6)  qui 17'esf p ~ . s  

iic!gligeuhle, /wrce qzi'ici, il y u eilcnre cles en/r.ejv.i.scis qzri ne /rui)uillen/ qzt'cri!cc  les 286. 12 

puis ils n1'on/ jn~!i/èpozrr' rr~e-fi~ire visiter leur-.Y tmi/&.v tle nlon/ugc., 10,s Iuhos cle ti:\!clo/7p~nle~, 

et signer U I I ~  clzu~~ie de / ~ u r / e ~ ~ u r i u ~ [  . . . Io ' .  

Le projet de O.S., qui est innovateur à plus d'un titre. a abouti grâce à l'utilisation intelligente 

de l'influence des parents, une formation de qualité qui confère l'assurance suffisante pour 

s'adresser à des interlocuteiirs les plus divers, le refus d'une subordination à moins compétent 

que soi. La combinaison de ces éléinents contribue à bâtir un créneau inédit inais surtout une 

position sociale nouvelle. L'utilisation des ressources syinboliques n'altère en rien le caractère 

indépendant de son acti~ité ; l'engagement avec des partenaires étrangers constitue de surcroît 

le gage d'une autonomie dans l'activité, même si au moment d'affronter le marché, certains 

coups de fil paternels sont d'une aide très efficace. Le père est utilisé comme un interface qui 

permet à O.S. d'évoluer en tirant profit de la position sociale de son père tout en gardant la 

capacité de se soustraire à la redevance réciproque. 

02-D. C. L 'E.YERCÏCE L LUC4 TIF DE S0AT -4 C'7ï LïTE PE.YI1.4,YT DES COVGES .4hTh'lJEI,S AC'C'ELERE 

LA MA T m 4  7ÏON DLi PROJET I>%Y.S~AI.IA TION .4 COMPTE PROPRE 

Comme il le dit lui meine, D.G. est né dans une fainille d'agriculteurs du Centre-Nord du 

SSnégal. Ayant obtenu son certificat d'études primaires et une bourse, il quitte son village 

pour aller poursui\.re ses études à Saint-Louis. C'est au lycée technique A. Peytavin qii'il 

obtient son CAP mécanique en 1966, à 18 ans. Mais là, ses ambitions scolaires sont stoppées 

par une réforme des testes régleinentant I'enseigneinent technique. ".llui eu rnori (.'Al' 

117c;c~rniqt/e et1 1966. ,J1ui 21; oldig'; de ... ./\II /ozi/jiri/ po1.ir cori/ir~uer. 111e.v (;/zitlo.s e t ~ / r i  1966 O/  

1968, pusc4e yzie ,jc izcJ i'oz{luis pus . s ~ u / c I I I ~ ~ ~ /  r?1i1 ~ ~ 0 1 1 / ë 1 7 / ~ ~ 1 '  ~/'lirl ( .y / '  ~?lbc~~l i i~ jue  C I U / ~ .  .h? 

i~oziicri.~ con/irzzwt. ~nê.v b/lr~/e.s, ritcri.v 1?ldihe~ircz~~s~111~~11,  C"c~1ui1 I'Crllri;e cfe fu r<fbrlile. /.e 

(;'ozn:errieitl~nl u~:uif ri!fi>~'r~lC; 11e~i~cigtië~71et~/ I C C ~ I ~ ~ L I I W ,  tr/ol:v i70~1.s 1c.e (.Y/ ' ,  or? no pozri)iri/ 

/7lu.v clllcr uvur1l. 011 .<'c>.s/ coriteri/c;~ ( f t ~  rl~nr.chc~ /'erii/~loi. l)onc I I IOI ,  conlrve .je I I ' U I Y I I . ~  pu.v 



Cette embauche à la maison Fiat \.a durer trois ans, trois années pendant lesquelles il dit avoir 
Il * er~onil&mën/ uppris LI' 1~1.fi1qo11 de /rï~~~uiIler e/ ilefùir~? /rï~i*c(iller~~ et avoir noué des relations 

dans le milieu notainnient aupres de la clientèle. Ces bonnes relations avec la clientèle vont 

jouer par la suite un rôle décisif En effet, ambitionnant d'é\.oluer tant du point de vue des 

responsabilités à assumer que du point de vue rémunération, sa position de siinple ouvrier le 

satisfait de inoins en moins. ",/'uspir.uis ci 1112 p o ~ / e  de ~.e.vpo~~sirhil~/C; u1or.v qzre le ch</' I IC  

i~ozrlui/ pus, explique-t-il. ,/c> i~oz11ui.v 1/11 jîo.s/è de r~è.spo~~~~~bil i /c~,  done lïis U I > L I I ~ C ~ I ~ I C ~ I ~ / S  çu I ~ C  

.vtiii?(li/ pu.s e/ ils ~ J O Z I I C ~ ~ C I I I  /oujours nze conscriar ut1 ilii:eu~i du (..Y/'. I:/ 171oi le sicluirc du 

(..ill', Ca I?O 1 7 7 ~  .vuJJi~ui/ pus. ,4/or.v, i?u que. ,je ~'r.oi.v, ,je p01~~ui.v h~;17L;ficicr Je ce.v clic~17/.s cio17/ je 

te pur lui.^, je rite s1li.s 111i.s ù penser ù otrirrir mon provrc gurtrge". C'est suite à un départ en 

congés cn 1971, que le déclic se produit. "(..'e qui 111'0 le p11r.s polr.s.vC ù nz'i~îs/~~ller ù mon 

conlpfe, c%s/ purce que lors tke nies Jernie~:~ co~~gC;s e11 1971, bizurrenlen/, je stii.s purfi suns 

intjelilni/L;s. LI? -fui/, jc ~1ï~vui.v rcy~~.v.ser ù /(J co171p/uhili/~; le Ic~îelcri~uin pota. pcrcci-oir n1c1.s 

intienali/ks. Holz çu .s'es/ pirs.fui/, purce qu'e~~/re-/enlpsp.v j'ui L;/k in~nlkcliuten~e~?/ rL;yui.oi/ioru2C 

pur deas e1ic~1zf.s. I ' ~ / I L / U I ~ /  /rois .ver~zu i~ze.s, .je n '(1 i pus urr2/2. . JfurrivuiLs ù r&gler /o~i/e.s t17c.v 

i/&/~è~z.se.s ei\'cpe CC yllroil /?le pujuil polir CL'S in/er~:en/iorzs èI n16rire Ù l?ze//rc ~ / e  c<î/L;. Ali hou/ (lu 

co171/>/e, .ifk/ui.v urr i~& 2 &purgni>r pr2.s de /roi.s fi)iLs 1~1(211 .suluire, /u /c rends c*o111p/ï~ ! [...] 

(>Üc,c ù celte Cpurgrîc, ce qui 171e po.vuit le ,111ri.s p~.ohlf rile, 1 'urgcrt/, 1 7 ~ ~ 1 1 1  duil plus ~ 1 2 ,  filil. .Je 

111e .suis di/ "?~~ui.s /~C>II .Y .  i'u que rc;ellènrc~z/je pcz~v ohfenir / ir~î / ,  pozrrquoi ne pus d&~~ri.s.viorlrter 

e/ ozliv.ir rnor? propre gurugè :?",Je 111e slri.s r7li.v Ù voir le potlr c2/ le co/l/~.e. (."e.rt connne CU que 

. j 'ui 17ri.s ]?ru dc;ci.vio/~ de) pur./ ir". 

Pris de cours par des sollicitations nombreuses, i l  démarre son activité sans disposer d'lin 

einplacenient précis, effectuant les interventions au domicile de ses clients. Lorsqu'il 

entretient son entourage de sa décision, il rencontre un mur d'incoinpréhension. "1I.s ci'/uicn/ 

cBoll/re q14e.j~. tkin~issionr~c.. J'(II.L'c (/11'~11 171oirl.s 170111* CI/-Y, ci'/(lrl/ ër~rh(~z~c/~L;, il J! LI t117ë ~ ~ I * I C I I I I C  

gui.~tl1/i~. ICv/-ce q21e / I I  ~ ~ O I ~ ~ ~ I ~ C I I L I . ~  ? Qlri117ti j lui di/ q1.1~ j'~l1lui.s ~ l k r~~ i s . s i o~~~~er  c?/ qzre je i,olrluis 

rile nre//reB ù nrolz conlp/e, cer/nin.r ~ U ~ C I I / . S  (171hok) 171'011/ ~ , V / I ~ C . Y . V C ; I ~ I O I I /  L/~.VUI~OU&, M'UI'II  Io ~ ' 0 1 7  

~Ic~f'lol~r, 1111n7012 gr~tr srr~n. hc~ .si kurl~r<ml ... .Jkli /ozr/ c>n/endrr, cfo.s/ cj lcr li~ni/e si on .vfc~s/  pers 



~~rwr/li,s qzror. Horz plrrce quc p-:\rquenwi;l/ 11 171)- UI.UI/  PCI.S L ~ P  guruge, 11s I IC  C ~ T ~ I ~ I * C ' I I U I C I I /  

pu.$. ( , " ~ / c I I I  PUS ku hot;l~ie ~ ~ I U I I O I I  qzlor". Cela ne l'a pas empêché de persé\.érer dans son 

chois 

Par la suite, son acti\rit6 se stabilisant, i l  trouve une parcelle en location, en fait la cour d'une 

maison dans le quartier populaire Grand-Dakar. I I  accepte les jeunes gens qui lui  sont confiés 

en apprentissage. Cette force de travail est d'un appoint considérable parce qu'elle lui permet 

de se décharger progressi\rement de certaines tâches rébarbatii-es. Ensuite, gràce aux faibles 

charges d'entretien de cette main dloeu\.re, il a pu consacrer ses gains au coinpléinent d'un 

outillage plus approprié pour le travail en garage qiie la simple boîte a outils qui lui  a seni a 

ses débuts. "/,es gos.vcls /olrl ce qll'i1.s ~ / ~ ' I I I U I ~ C / ~ I I P I Z ~ ,  clc;/uil (1') corzr;luî/re 1111 r~zc;/ic~. [...]. Do11c 

lttoi, folil cc qlic>,jc. ~ C I ~ I I U I S ,  .je le rL-:i~t~w.~/i.~~iljU ( / L I I ~ . V  IC I ~ U I J C I I I .  /.c.s . V ~ I I I I I I C - ~ S  qz~e I I I O  I J C I : Y ~ ~ ~ C I I /  

/es clic ni.^, .je pr~tzi l i~ /011/, el je / r u c I ~ ~ / ~ ~ ~ . v  L/CS j?i;'c~.v, L/~>.S o~r/i/.s. ("est C ' O I I I I I ~ C  çu q11e .jrui 

117011/c' / r ~ ~ ~ / i ~ ! r ,  l l ~ / l I 1 l k ~  l l ~ / ~ l l k C ~ " .  

L'exemplarité du cheminement de D.G. est fondée sur deus types de caractéristiques. Tout 

d'abord, on peut considérer que ce sont ses origines modestes qui ont m0tii.é sa décision de 

démissionner. S'il a été amené a déinissionner de chez Fiat, c'est parce que ses re\,enus ne lu i  

permettaient pas d'aider la famille à la hauteur de ses attentes. Le pro-jet d'entreprendre n'est 

pas seulement bàti sur des considérations égoïstes. inais sur la iolonté de faire partager les 

fruits de sa réussite à l'étendue de sa famille. Parce que c'est l'amélioration des conditions de 

\.ie de la fainille qui rialise et consacre la réussite sociale de l'iridi\.idu. Ainsi donc, si des 

origines sociales modestes ne facilitent guère la carrière entrepreneuriale du fait de l'absence 

d'un capital éconoinique ou syinbolique5" pouiant 2tre inobilisé, elles n'en procurent pas 

moins une source de niotiiatioiî importante, en suscitant I'ainbition. Le soiici d'entretenir le 

réseau des relations mec la parentèle qui incline a l'entreprise est en effet le résultat d'une 

édiication axée siIr des notions de piété filiale et de sens de la responsabilité envers ses 

dépendants qu'ils soient des ascendants. des descendants ou des frères et des soeurs en 

situation précaire. 



C.T. la quarantaine mure, est un ferrailleur qui propose aussi des articles en tôle galvanisée 

(arrosoirs, abreuvoirs: bouilloires). I I  officie depuis plus de dis ans dans un parc d'activités 

informelles situé en contrebas du Pont Colobane. Son établissement est assez soinmaire. Il est 

constitué d'une baraque qui sert exclusiveinent d'entrepot et de \.estiaire, le travail se déroulant 

a sa devanture, dans un espace non clos, mais abrité des rayons du soleil par un toit en 

nîatériaus di\.ers où domine le zinc, soutenu par de solides piliers en bois. C.T est originaire 

de la localité de Bainbey. II est donc de ces nonlbreus uioor - c-voor \.enus tenter leur chance a 

Dakar lorsqu'une sécheresse implacable a réduit toute possibilité de tirer des ressources de 

l'agriculture qui venaient en coinpléinent de son activité de forgeron. "Quuird /c pu){vu11 rr'u 

p1zr.v tri /7il~1ire"", ni 1 1 0 1 1 ~ .  17; go/) [faucille] ù.fùirc e~r/rc~/c~rir 011 3 jÙir~,fÙhric/u~r, I T O U . ~  0 1 r  1r'u 

pl1r.s hcuucory Ùfùire. /,es pe/ils rir/iclc.v qzr'o~~~/Ùhriytiuif, 1e.v seuu.v, /CS houilloire.s, /otr/ GU tic 

se I * C I ~ L / U I /  p/u.v. />es g~~11.v pr<fCre~~/ I I I U I ~ I / C ~ I ~ U I ~ /  /es z/,s/ct~.v~l~!.s  CI^ ~ / L I . ~ / I L / I ~ ~ .  .J1ui ~/6ci/6 ~ l ï ~  v~!lrir 

fkrkur pozrr i~oir s'il j 9  UI:UI/ j)o.v.vihi/i/c! L/L) .fÙirc qzw/qz/c.s chose, purce qtr'ott lie peu/ pcrs 

rcic/ilr co1~11ne . F C ~ ~ ~ C I I I P I I I .  .J'ui L:/c: ucc t~~ i / l i  prrr c/c~.v ptrrc>n/s Ù )2ri1hezrl. Il.s~fùhric/ucrietr/ L/C.S 

u~.rosoir.s, cles uhrèu1~oir.v pc )trr lc~s c.~p/oi/ur lis nwruîchcr:~ ties ,I7iuy~?s. ,Je sz~i.v res/c! j)c.zr/-L'/r~ 

trtr ulr 0 2 4  C/CZLY, U I * U I I /  (10 /roznScr ce/ c~~lpluc~.nlet~/ ,  ë/ de I I I : ! :  11r,v/ullel: ïir . ~ U I . S ~ ~ O Z I I '  c111.e que lu 

/~.uvuille.v Ù ('oloh~rne ~1r1t.v ut1 cri~lroil uzrssi c/if/ïcilc) . . dk~cc2'.v qlli' c~lzli-ci, il ,fÙu/ i:rui~~ie~z/ tre 

/?us uiqo 11. dk1//c)r17cl/ /2uk /~ .x ï> / ' ' .  

N'ayant jamais fréquenté l'école française, C.T. est totalement arialphabkte. Par contre, fervent 

/cllihc mouride, i l  s'est fainiliarisé avec l'arabe, grâce à la lecture régulière du Coran et des 

xu.v.v~~j~[/e.v. ",Je I I  '(11 ~ [ I I ~ I  1.v &/6 Ù / VCO/L>, 111oi ce (111~)  J ' C J I  / O Z I ; O ~ I I * . S  ~ ~ o t r ~ i z ~  c-'c.Y/ /C t11hur. .Jc) .SIII.S 

176 i lu l~ .~  <YI. ( ' 0  I~I(; /I(II;  c~'c.s/ cle / I O $  ~17c'2/t.e.v ( j t { i ) / ~  /e /ic17/ / . v ~ / I I ~ I  ~ L L Y I ~  171u171 /CI/. Lll/Lli.\. ~ t 7  17l(;/~ïi '  

ic171p.v ~/l/ 'o~r t71'~ppt.e1~u;f  le,^ rz~c/i~~~et~/ .v  L/C ccJ I I I & / I C ~ ,  o17 11~'~/7j~t-c~1iui/ c~rr~v.vi lu fi); c/ le ( 'or~l~z. 

.Je 17 k ~ 1 1 ~ 1 . v  pu.v le ~ / t ~ > i l  de t11~17qu~~r I I ~ ~ L ~  priCrc. Je 11k11~ui.s p(1.s dc? prc~cc~p/ez/r , S I I Z O I ~  171011 p2t-c>, ù 

, fbrcè, C ' ~ / L J  I?Z'U /?CI.I?IIS (le C'II 'C /c' ( 'o I -uI~.  -4 ~!jourd~l~tri C I I C ' ~ I ' C ' ,  11 12 j9 CI PUS -ut1 ,ioz/r CJUC ,le 

C ~ O I ~ ~ I I C ~ I Z C ~ ~  .vut7.v /u lc~c~~l~rc /~rCul~~h/e  ~ 1 1 1  Corutr. ("e.v/ 171017 C ? ~ ~ K Y I /  1 0 1 1  q~ / i , fÙ~/  qu". 

5.17 Du fait de ses origines modestes, D. G. n'a pris pu iiiener a ternie son projet de fomiation. I I  n'a pas non plus 
misé sur un quelconque concours financier de sa famille. 
53s Le hilaire est un instmnieiit aratoire constitue d'une pièce ogivale en fer aux extreinites aiguisees qui est 
montée sur un iiiaiiche en bois. 11 sert i labourer et a enlever les iiiau\.aises herbes. 



En plus du Coran, C.T. cite les su.v.vuj:de.v ntouridc).v comme source de sa force inorale, de sa 

c,ombativité. D'ailleurs lors de l'entretien, de nombreuses citations de ces opuscules ont servi à 

exprimer des situations. "7'u \:ois, nous a-t-il expliqué, il ,fizt/ ~/i.vtingzrer chez / l o z ~ /  irzdii,idu 

errlre lu nuisscnzce ljzr~/zi/ c-!/ Ic curcrc/;re /jiko/, c.rz/re 11cn\.~lopj7e tle 112/rc /der/, lluppurencc? 

CA-ikrieure /mclokcrn/ c/ .von u.vccrttlunc.c /dcrcc//. qttë I(;Cr~g~2~ 7i)uhu ~tzs~igtze, cle.vi ICI 

p~'r.v:'."i~ëru~tce, le cvourttge, le /i'u~~uil. QueIIe (IUC .soi/ IU co~~tfiiiort, /U ~10i.s j7ozn.oir les 

up~?liyucr. .le. .suis i@g (caste des forgerons-bijoutiers) pur me.v pirrerti.s, 17tui.v CU 17~1 I ~ I ' ~ I ~ I ~ C C I I ~  

/)US de cltercher Ù rncj rc;uli.vcr pur des nloj*crrs qu'ils rte cottnui.s.sert/ j?u.s. ïir suis 1e.v iëntps on/ 

h~utlcozp cItur7gk /ju111orzo dgv ~/o.v/. .Jc' /te) PCICY ~ C I S  . s e t ~ / c ~ ~ ~ ~ t z i  I I I ~  su[]ire à. ccrlculcr, ù pcrr/ir. 

eje /a ruce ~ / e  que/q~i~zl i~ De lo1iIc.v /e.v~fùqort.s ù /)uX'ui; rc~garr/c..s, il y u /cJlentcrî/ c/e iflorz~/e, 

cles gens qzri i~icnnen/ (le /o~i.v 1c.v hori:or~.s, ~10.v gil~t.v 11-2s c!iff':rc~tt/.c . . HOM, loi /U rte pctcï prr.v 

seulen~c)n/ rc.v/er u1.c~ 1ë.v ~ e ~ ~ l h l u h / ~ . v .  ;.i~lui~z/cnun/ j c  rle s1ri.s u//erclzk ù uzrcurze clicn/2le ldigule 

M W  17tu U.T kermul. A..k~i j'c.r.scric tle voir cc tkont les gcns art/ hc.voir~ c.1 ,jleLv.vuie de 1' lezir 

procures. (.."e.v/ poury z~oij'ui crhnntlortnk lu h!/ou/erie ... ". 

Dans le cas de C.T, on assiste à un processiis de déiiiantèlement du carcan des catégories 

professionnelles qui assurait un cadre de relations de travail stabilisi et tendent a éliminer la 

concurrence. En se rendant compte que dans un en\,ironneinent urbain estrêineinent 

concurrentiel ces rapports sont iinpossibles à reproduire, il  y renonce partielleinent. II engage 

par ailleurs un élargissement de la gamine de produits qu'il est en mesure de proposer, en 

changeant de procédés de production et en bàtissant des rapports coininerc~iaux sur le modèle 

en vigueur dans ce conteste (anonymat et production de inasse). Coniine des milliers de petits 

producteurs, son affaire ne draine pas énorméiiient de capitaux. Cependant i l  compense cette 

difficulté en essayant de reproduire des inachines industrielles qui donnent une tournure 

nouvelle à sa production. Ses efforts ont abouti à la mise au point de deux inachines à cintrer, 

fabriquées à partir de pièces mécaniques récupérées sur des \xihicules lourds (cf. annexes). 

0kC.D. OU COAf,\lE.YT L4 TEN4 ('1 TE FA CE .4 ~'~O.S.1'11.17~E E-IiI4lI.I.4I.E Fl.YI.1. P.3 R CTRE 
REC'OAZ1 PEiYSEE 

L'histoire de ce jeune artisan emprunte plusieurs chemins de traverse. En effet, C.D. 

poursui\.ait sa scolaritk secondaire en cours du soir. Fréquentant assidûment un copain Ori~Ii. 

durant ses temps libres. i l  apprend sous la direction de son aiiii à fàbriquer des sandales à 



partir de sacs de jute'". Ces sandales écoulées auprès de marchands de souvenirs lui 

assuraient son argent de poche quotidien. De tout cela bien sûr ses parents n'étaient pas au 

courant. Lors des iracances scolaires de 1983, le virus le saisit ; il passe la totalité de ses 

journies chez son ami, fabriquant les t o ~ l g . ~  en sacs de jute, inais aussi des sandalettes en cuir. 

Un é\léneinent vient bouleverser cet état de choses : son aini repéré par des touristes 

ainiricains est imité à aller tra\.ailler aus Etats-Unis. A partir de là, les choses s'emballent, car 

le mois qui suit le départ de son aini. c'est la rentrée des classes. Prenant son courage à deus 

mains, i l  fait savoir à ses parents qu'il ne souhaite plus continuer sa scolarité et qu'il coinpte se 

diriger \.ers la cordonnerie (suivre les traces de son copain). I l  essuie un refus net. Ses parents, 

tantes et oncles essa\.èrent de lui faire comprendre qu'il ne poui.ait pas devenir cordonnier car 

ce métier n'a jamais pennis à quelqii'iin de s'accoii.iplir : qu'ensuite i l  devait tenir coinpte qu'il 

est et par conséquent ne pouirait abaisser son noin en eserçant un métier avilissant résenlé 

iine catégorie bien précise de personnes. 

Mais rien n'y fit. Ne pouvant plus supporter son entetement, son père le répudia. "(."kiuii c.11 

198-3, je .vuis dc. 196-, jr(~i,tri.v 16 uns. Hczu.ezr.vcnlet~f ui7cc 1 '(11.gc171 tlc ~jics / ~ ~ ~ C C : L / C ~ I I / ~ S  ~ > C I I / C . V ,  

.ifui~cris .sr!ffï.vun~nzert/ j~ozn. ni'u.v,szrr.er lu loctriiorz tl'zme chunzhrc. 1,;-has, j'ui co11fi11uL; Ù 

/rcii~uillcr jtrsy u'clrr jotn. oir j 'ui /roni~c: z l r ~ ~  C : I ? I ~ U I I C ~ ~ ~ .  cotlt~ne ,iot/rttulie~; C'IIC~Z .-ltt~Irucle, .viir 

l'u\:c.~~~re HIUISC Diug~it'. I I  I I I ~  ~ L ! I * L I I /  cli~iq-IIC ~et~1uit7e 10000 .J~'UIICS. .4pr?.v tIeux U I I S  pu.vx2.v 

c11c-r ,411dt.c1tle, ,;'u; 616 ~ ~ 1 1 i h u u c 1 ~ ~  cltcz l,opez, rz1e ( ' c ~ r ~ ~ o / .  .Jk~\*e~;.v j>rc~.sqlrc. 90.000 .fiu~ics 

i~~e~i.strc?/.v". Plus i l  s'aguerrissait dans le métier, inoins i l  supportait sa condition de salarié. Une 

idée le taraude : dei-enir "lihL-:~~trl" coinme i l  dit. Très vite i l  dimissionne et reprend une 

production inaiiuelle a domicile. N'itant pas retourné au doinicile familial bien que s'étant 

réconcilié avec ses parents. il  partage sa location entre l'atelier de production le jour et la 

chambre à coucher le soir. Ceîte fois, i l  propose des chaussures de ganinies plus élevées. des 

niodéles très courus par la jeunesse branchée. II  s'agit d'abord de parfaites imitations de 

inodèles de gandes inarques de chaussures "ung1ri.vc.s" : mocassins, derbies golf de chez Mac 

Saines, Weston et autres Churclî's; ensuite des inodèles de sa création personnelle dont les 

plus innovateurs sont sans doute les r~u-j~ic,tl.v. Très \fite sa renoininée coininence à s'étendre 

dans le inicrocosine de la inode dakaroise. C'est alors qu'il fait la rencontre d'une des grandes 

vedettes de la chanson sénégalaise. Celle-ci, étonnée des prouesses qu'il voit réaliser devant 

57') 
Le sac de jute sert au coiiditioniieiiierit di1 riz 



elle lui passe d'abord une importante commande qu'il exécute immédiatement avec beaucoup 

de soin. Satisfaite du travail et séduite par son originalité, elle propose de l'aider à s'installer 

en coinplétant son financement initial et en lui faisant de la publicité gratuitement.  bu"" 
\ ~ n u i /  souvenl t/ult.s 1 7 1 ~  chcrmhre /ne rc.gcrrc/er /ru~~uIIle~: II dI~ctl/ui/ utr.ssi heuucotip CI\-cc IIZOI  

szrr lu ~i~?zili/~it/o tle 11o.v I I ~ S / O I ~ L ' S  ~ ~ P I = ~ ~ I Z I ~ P I I ~ S ,  X U ~  no/re pir/riinoittc c*zi//zn.el, sz4r Ië .c.or'/ t10.v 

jctrnes. Lui, il croit P I I  IU ~ ~ ~ I I Z ~ ~ S S C ,  .sur/ouI celle qui SC bu/ /jq! fi<fg/. .J1ui bèut~coup ~ ~ U I Z ~ I  Ù 

.von corz/ucs/ cur, il 111 'LI filil contj~rc~itclrc que ce qzlc? je f;l i.v~li.s ce 1.1 '2/ui/ pt1.v . ~ ~ - U ~ L ~ I I I P I I /  (jtrèl(/tre 

cho.vc qtri nll&/ui/ per.volvzi~1 j)ropro, ~rzui.~ qz4elq11ë chose ~~~~~~elr~pluirc". 

Depuis 1990 date de son établissement, son affaire a beaucoup é\.olué. C.D. einploie une 

dizaine de personnes pour une production journalière d'une quinzaine de paires entièrement 

faites main (à l'exception de quelques coutures). 11 réalise un chiffre d'affaires oscillant entre 

50.000 francs et 70.000 francs par jour. II travaille avec un carnet de conimandes débordant. 

Lors des grandes célébrations comme Noël, le Noui/el an, 7irhu.sX.1, ,i'r)ri/c par exemple, son 

cahier de commandes est clos trente à quarante jours avant les festivités. Son affaire tourne on 

ne peut mieux. 

06-A. B. Id 14 PPOR T IIECI~TIF IIES III~SWpoSI'I'IFFI' C'OhIAIUh9 L'l'AIRES 

A.B est un 1% de Mbaclik-Baol, Spécialisé dans la bijouterie. Son parcours a été confonne à 

tout point de vue à la voie tracée par cette détermination sociale, sauf qu'à l'âge de 19 ans, il 

s'est retrouvé sur les chemins diasporiques, faisant la navette entre le Gabon et le Caineroun. 
r .  

"./'cri rgjoinl zm olicle cltr ( ' ~ I I ~ ~ ~ I . o ~ I I z ,  oÙ ,je /'uLli(/ui.s t / ~  p/t4.viëtnis .fi/~'o~~.s. l u  S C I I . ~  1;-~CIS, 1l.s 

q?prc;c'i~ri/ lu . f ïne.c..ve dc 17o/rc /rcri~ril, les h ijo~r/iel:c. lù-bus . fuh~.iyzrc~~i/ hcuz~colll:, lî111.s tlc 

,qro.vser purta-cs /rucli/ioi~i~IIe.c.. ( '0 IZC;\:OIZIC' pu.s rlle~~~icoup, ~11ot:s qzre 1c.v ~fL.mn~es uintcn/ hic>lz 

les ~ I ~ L I ~ I ~ ~ I I ~ ~ s ,  10.s p~t~</c'~i/iI:i ~ O I I I I I I C  1'1 /Z/L', 10 111uin. k/ ~ ~ i u i l l ~ ' ,  e1e.s pierres IIZOII/~C>.O. :\loi. 

co1111?1e jc j )url~ ~ ~ ~ i e ~ ~ . ~ - , f j Z l ~ i ~ ~ c ~ i . s  L J I I ~  1t1e.v O I I C I ~ S  e/ C ~ I I S ~ I Z . ~  qui ~ / c ~ ~ c I . I /  Iù- US, c'C;/~i/ j~Iu.vJi~ciI~' 

p0t1t4 czonu~lunirj.t~i.,- c ~ i ~ c ~ c '  1e.v gc.lt.v. 11.v cri'uiëlt/ p11w L ~ O I I ~ I L J I ~ ~ ~ ~ J  G cl~rclyw'ur~ qui /7crrIr1/ , ~ I + ~ I I I < * U I . S ,  

nzL:nje si 11zo11 ~ I ~ L ~ Z I / I O I Z  II'L!/U~/ I)LIS  ~..v/~.ilor~/i~rtlirc~ / ~ U M - U  /U.Y .s1114,f/. Hor~ je -~~- / I .ouI .v  cru.c..vi hl 

co~z~)o j ,ug~~  d'or h~.tii oz/  le h ! i o ~ / . ~  ~.~li /r 'c!  ici, le! ( . ' ~ J J ~ Z ~ J I ~ O Z ~ I Z  c/ le (;ubo~z. ("c?.c./ ~ I I U I I L I  J ' L I I  ëtr 111011 

.vc?corzt/ c'~fi .rlz/  cjuej'ui cjL:c-ii/& c/'c~~.rC/èr le /t.ui~uil grotrpuge. .Je I ~ O L I I L I ~ . ~  111011 propre u/êIier, / O L I /  

540 11 s'a@ en fait de \'oussou Ndour. iirie figure de la ~i ,o~, lJ n?r~.~ics qui a été consacrée grâce a ses collaboratioiis 
avec Jacques Higelin. Peter Gabriel ou Nerieli Cherry ou sa participation ré~ulikre à la tournée . ~ I I I I I C . Y I ~ . .  



en cor~t~rzurrnl /e co~nn~erce. Ho~i, 171o1i oiic'le I I I ? ~  ~ C I S  1 7 1 ~ 1  ~ C / C I / I / C ;  IL'.\ ch o.^^'.^, d'urllezn:~ 17zoafil.v 

parie ~ 0 1 1  ,t~rk11o171. ("c)s /  2111e fru'1111o11 ca11e: ~~ozr.s /suriu uc1u lu/ ~~~ucczr~'1111r .\or1 ~ O I - ~ Z I ,  de 

I12/c\wr. ("c>.s/, 011 pet(/ ~/rt-c, 171on ~-krr/uhl~' p21-O, t17lrllc~ur.t clc.s/ 1111 (1 qlu ~<[feclz12 le.< ~/21~1urcIie.\ 

uvec 171u he/le~ju17irlle /nzo Xo t/os .\unlu ~tzur~tlgi)/. J'otir 1?io11 I~Z.~/U/ /UIIOII .  1411 pure~zf qtfl 

p u r f u ~ f p o ~ i r  lll/ulre nio~lou-niotk)zt nl'u lur.c.sL; .ton 11w1Crrc1 pr.c.\yuc nc~uJ; ci I 'UI  /ou/ (le .\ul/c p i  

proposer L/LJ.\ I I I~LICIC). \  q111 o ~ i i  2/2 N lu 111o~le C ~ I I I I I I ~  Ic>.s ~ O Z I I C S " .  

Coinine beaucoup de ses homologues, A.B. se dit rnotrri~k .vcrtli.~. A ce titre i l  l'eue un 

véritable culte au rayonneinent de la pensée de Ahinadou Bamba, tout en portant un regard 

critique sur les dérives des /uulihi. et d'une certaine frange des descendants de Serigne Touba. 

",le .suis tiisciple /c/uniu ~lieheI~r/ de Serig11e ~ ~ J ~ Z I S I L I ~ ~ I ~ C I  A 1bucX.C;. .Ji) S Z I ~ S  ~ ~ ~ o ~ l r i t i e  .v~lcli.~. 1i)zil 

ce q21e pr~'scrif le. nzctrcrho 141 jlc.v.vclie ck lc>.JNir.c L'/ I O I I I  CL> (pi i l  i l i /o~-~ii f ,  je 172 'irh.sfi~11.s tic! le Ju ire. 

1.lcri.s juzll-11 ellcore qzle CL' SOI/  qt~èlqz~e C / Z O S ~  e11 r(lp~~orI UI-CC ce LIUP Sc~1.ig11c - l i ) ~ l h ~ ~  1 7 0 1 ~ s  u 

/cii,v.s~!. I d  SOI I  ~n~'~v,v(~gc! c.s/ ~lcri1* : lu ,vo7~17zi.~.vio11 ù lu \~olo~~iL; L/I \ - I I~L '  e /  l'(417iour th4 / ~ C / I Y I I / .  i't1.v 

.vc~ulcnier~/ IL' nzouride, 111ui.v uzr.v.vi I1/~onné/e 1ion1111e ùoi/ strhr~ettir ù .ses hesoins et1 / I Z ~ \ J U ~ / ~ U I I /  

Iio1ai21e17ic~r11, selo~i lu I'OIC de 1 ' / . ~ I u I I I .  ]? )L I /  IC r c s f ~  I I ~ U ~ I I I L ~ I ~ L I I Z ~ ,  le cullc de lu per.sor1r7ulil~ L I L I ~  

cherch~'n/ ù iniposer Ics jezme.s r7wrcrhouf.v. /ozri CU, cae IT'C.S/ pus c'c que Serigne 7i)zihu cr 

incliq 1 1"'. 

Les lignes de force du parcours de A.B. résident dans l'illustration qu'il donne de la 

disponibilité de inécanisines sociaux de tutorat et d'intégration professionr~els (à travers le 

dispositif diasporique, 1'actil;ation de la inatrilinéarité - recours à l'oncle - malgré la primauté 

du régiiiie patrilinéaire consacrée par le droit islainique). Son attitude vis-a-lis des pratiques 

religieuses est très critiqiie, inalgré une adhésion entière à la doctrine n~otrr.i~li.. 

09-Al,1i~ GA. OLT 1.E REFCS I>E I A  llEPE.VI)..lh'('E CO!V.11;(;.4 1-E 

Mme Ga. est niaries à uri entrepreneur européen propriétaire d'une scierie. Le couple \. it  sans 

ses enfants (deus garçons et une fille) partis poursui~re Isiirs études en France. hliiie Ga. a 

travaillé coinnie secrétaire pendant 25 ans avant de deinander une indisponibilité de deci.; ans 

pendant lesquels elle \a  habiter en France abec ses enfants. De retour au Sénégal, elle n'a pas 

beaucoup envie de retrou\.er la routine du bureau. C'est alors qu'elle inûrit avec l'appui de son 

mari le projet d'une agence de vente de nieubles, de décoration intérieure "I,'lt/Cc. c'/rrr/ 



cl'enzhcruchèr dcc. 111c.rnri.c.ic.r.v qzri jubriquë17/ tllr n~o/~ilicr de hureut/ tlè curu~-/2rz.. .J1uvcri.v 

rc,~?~urqtrC ~ I / C  17o~ ~~tei~tiisicr.v U V U I C ~ I ~ /  ~ C ' L I I I L ' ~ U ~  de q~~e~Ii/c:. A.!eli.v il.\. se r.(firgierz/ .vol/i*c)r7/ ~1urz.v 

lu nzG~lIocri/C, ~/Ùhriqzwr71 ~o~rjolrr:~ ILI nl2nle chosc : t1c.v cnscnrh1e.v chortlhre ci cozrchcr, .sulorî, 

un L ~ I I W I I ,  qz~u/re JÙz11ct1~1.v. .LjIol:v, 1tlo11 ILICC (7 C / i  cle clIr-è qzrc 10s tlirec/èurs de soc'i2/C, les 

pcr.vomr~li/f.v or?/ hc!.~oilt ~ic. ~~lohilier. tl'i1grc;inc17/ L ~ L I I I S  I C U ~  hzn*ècrt4, piircc yzr'i1.v rc.qoiiqe~7/ 

hè~114~'0~/). »017~, S I  lllle 11l(;lllC è/ .vc'll/C' J 7 c Z I Y O / l I l ~  ~ ) 0 1 4 l ) ( 4 1 /  S r 0 ~ ~ ' l i / 7 ~ ' l '  CIL? / 0 1 1 / ,  L ~ . V  I ' u ~ ~ ~ c I I ~ ~ ~ I I / . \ .  3 

I r  nloqziè//e, on i.~rrui/ LICJ .~  ~ I J ~ C U I L Y  /wi~llc'oz/p pli4.v .vg~li.v5.s1'. Les indeinnités de son départ 

volontaire sont enflées par une aide substantielle de son inari et par un pret bancaire 

coinpléinentaire. Ses premiers einpl oyés, el le les a trouvés d'une inanière originale. ".llui 

~/Chuz~cIié de.v ozn:ricr.v ' / O  lu .vcierie qui cnvc~icn/ C/G 11rërlr~i.vier.s uzparu\~un/ j7ozn. qzr'ils 

/ ~ - i / i ' ~ ~ i l l i ~ ~ ~ /  po~rr nloi. /,c) ~ ' O I T / ~ L I /  u\:ct. I ~ I O I I  I ~ I L I ~ ~  c;iui/ q1/c1 I o ~ . ~ ~ z I L ,  j'~n~ui.v L / ~ S  L ' ~ I ~ ~ I ~ ~ u I z L / ~ . s .  je 

1c.s pr.ettuis c1.j~ lcs iq.ai.s. Qziund le tru1~111 1~~u?7q~iuii. .je les I 'L')~V(:)?U~S I 'Z IS~I~C,  6 IQ rozile e k  

/?~4fi.vqt~e. ( 'e  c017cè/7/ c;/t/i/ rc>/u/ I \ ~ ~ ~ I I T L ) I ~ /  I I O Z N ~ > L ~ ,  cJ/ CU 1 'u hc~uzi~*ozq7 .vc;clz~i/. ("c..v/ pur lu .v~ri/c! 

yue.jrcri op/& dlujozr/cr lu I > C I ~ / C J  (10 I~ .SSZI .S  ( / ~ I ~ z ~ z ~ ~ / c I ~ I L ' I I I ,  de x/ore.v''. 

La particularitk de l'itinéraire de Mme Ga. est qu'une certaine aisance économique fàit qu'on 

ne peut pas inettre le chois de l'entreprise sur le coinpte d'une quelconque nécessité. Si 

nécessité i l  y a, elle est à rechercher ailleurs, dans la \,olonté par eseinple de se mettre en 

\-aleur aux yeux de son mari, de inarquer son indépendance morale iris-à-\iis du patrimoine de 

soi1 mari, bien que le concours de celui-ci ait été décisif. Sa con\riction est faite que le inérite 

de défricher un doinaine inédit lui revient en intégralité. Tout se passe coinme si, rassurée du 

sort de ses enfants, assurtie d'une \:ie confoitable. mais effrayée a l'idée d'être entiereiiîent 

dépendante, elle in\.estit un  créneau daiis lequel elle peut inaintenir ses qualités personnelles. 

]0-,1f.D. Oc 1-4 ('OXC'EP770,V R3 77OX~lI,I.SEE /IL. ROLE I)E CHEF I )  'E.E.Z'Ï'REPRI.SE 

M.D., la quarantaine mûre dirige une entreprise d'électrico-iiiécanique et de bobinage 

industriels. 11 eiîiploie une \ ingtaine de personnes dans son dépaheinent de production et trois 

personnes daiis son départeillent administratif (un comptable et deus secretaires 

coininerciales). La présentation qu'il fait de ses origines sociales est des plus succinctes : une 

grande famille assuinée tant bien que inal par un père fonctionnaire (planton au Buildinç 

adininistratit) autoritaire. Urie inère au fo!.er. I I  dit soir grandi dans les rues de Grand- 



~akar'", ce qui ne l'a pas einpDché de suivre une scolarité sans histoire à la section industrie 

du lycée Delafosse ; une scolarité sanctionnée par l'obtention du baccalauréat. 

Pour des raisons tenant à la fois à la situation économique de sa fainille et à l'organisation de 

l'enseignement professionnel, i l  se met à la disposition du inarché du travail immédiatement. 

Il trouve sans trop de diftïcultés une embauche dans un comptoir co~nii~ercial qiii distribue des 

matériels iiiditstriels divers. Son profil assez inédit le hisse tout de suite au niveau de la 

maîtrise. Mais, dit-il, "jc /?è~.t/uis uzrjil dlr 1en1p.s nws ct~puci/k.v c/c r2crcfio11. /,es in/ër?rit/ions 

n'cri'uierl/ riert d'cscèlî/ionilL.I è/ ltlon 2quipe i;/ui/ col~lpo.s2e de gens /réSv u//c~~?/i.v/c~.s. 131 plu.v, .je 

n'u\pui.v pus j?ur/ic~llii~rc.~~~c~~i/ cini~ie dè ,filtir \WI IL /~I I I :  1I.v go~!fli~ll/ ICJS r1ol~r.v ef pc/rlèit/ de 

/cc/~nico-con~n~e~~ciul, nluu L'C 11'c;/ui/ rie11 d ' u ~ ~ / r e  qz~è de lu I ' ~ I I / ~ .  I I ~ f u ~ f  y tle je i70u.v e.vpliqlre 

peut-211-e que! les pron1olion.v \~~~/orisun/c.v c;/uicr?/ re/r/ii~c~niër?/ ~UI 'CY,  on ~'c~sluif  ~ I W I I ~  I I I ~ I I I C  Ù 

Ites/&riela.  LI^ lu sp116re cke lu dkci.vion. liii p111.s, .j'u\~u~.s c o n ~ i l ~ e ~ ~ c &  ù coi~~zuî/re quelyt/e~ idkes 

poli/iquc?s L/UI?S I'c:l~/rc~pri.ve. .Jtui~ui.s c ~ I ~ ~ I ~ I c I ~ c - L ;  à é ' / r~  fr2.s cri/iqlre i!i.s-U-vi.v de I'orgulzi.vcr/ion 

du /ru~?uil, ~ / e  lu ge.v/ion tI11 pcr.sonnel. ( 117 e-ve~?y?Ie, SLW près de dit- arts que j'ui puss& cllez B. 

el y:, ,jc 17'ui .ju~î~ui.v 1.u 1e.v oui!rier:s srrii,re tkès ,sc.v.sion.v de fi)rlllu/io~l, cIe prk.vèn/u/ion L/CT 

~?om~ellc~.s nzuchinès. /.../ .Je i~oz11ui.s en t/~!fini/ive rc'1ozrI-11er à I'uc/ion /OU/ en C ~ ~ L Z I I /  U I I ~  

utnto.vph2re propice ù 1 Vpul~otli.vsei~lcl~f (/es o~n~ri~r .s  ~1~111.v leur /ru~*uil. (.'oltlnle en ce 1710117è17/ 

12 c'&/tri/ les tlChlr/.r (IL) /LI ';O. 1). I.lJ.4, , j'ui ntis u11 cluir tnz prc!jc~/ d'usirtc. .l'ui llo.s/ulé pour 

~?l'ins/ullër s1rr le ~lon~irine i~tcl~ts/ricl cl pot~r oh/criir tlcs ~'rP~1if.s. ,iZ!ol? pr~ je l  u &lé .jzrg& 

hct~zcuhle LIU prc>l?~ier c o ~ y .  ("o.v/ C O I I I I I I C  que j'ui pz1 o h / ~ ~ i i r  tr11 ~ I I I ~ I U C ~ I ~ Z ~ I I ~  ici, L"L;/ui/ C I I  

IYS5. jtui.uis 32 cti7.v. .4/01:\~ j'ui joui; fi.irt?c.-jc.u uvc.ce B. e/ 1:. .je .slri.v uIlc; voir itlon ch<f'llri,firi~.c 

pur/  le 111011 S O L I I ~ U I /  t / C ~ ~ l i . ~ . v i o ~ z ~ l c ~ r / ~ o z ~ *  1e.v nto/!fi clae,je iJolr.v cri ~1i1.s. (;'LI c.'c.v/ hien go~cl,illk 

/?UI.CO q1to jtul rCJqu ti',.~ li1'/'~1Jlll;/i~.v cl Ici 111u;.vo1z 17?'(/ ]?rocllr& c/e.v 171~1~~17111e.v LI cI0.v /'/r!f.i 

pr<f21.e1t/ieI,s, ,/ 'cl; conln~i~lici p1.e.v y rtc? /olr/  le .vui/e eri'êc q t~ekq~~ès  C I ~ ~ I - C I I /  1.7 Ù -filire t/e.v 

~ ~ ~ / ~ > I - I - ' > I ~ / I O I ~ . S .  {.'LI co17111~1tc2 u ~ ~ o c  1c.v ~~tti/i;.v q14i .~'11t.v/ulluie11t uu t10171c1111e i~~ti~~.v/rië/.  

H ë ~ l ~ ~ c o i ~ p  cle 111~1clti11e.v ~1'i1ië17/ he.voil~ t/'~/t/c~l~/cr/io~z.v, t/e ~illodifïcn/ioizs ui)c~n/ LILIC 1~111:~ 

l~rol?r-ic;/ni~.ë.\. i t ~  pzii.v.v~17/ 1~1s n/i/i.cc~~.. A./c.v I ? ~ C ~ I J Z ~ L ~ I - V  c~Ii~~n/.v, C"c~/crII ~1c.s gc!17,v JI! tk)nlcrinc". 

<JI Grand-Dakar est un des plus \.ieus quartiers populaires de Dakar après la hledina qui a longtemps traîné la 
réputation d'être uii quartier ' ' L . / I ~ I / I c ~ '  (pauvreté. violence, drogue). Son e\-ocatioii siçnitie qu'il a eu suf'fisainriieiit 
pour lie pas tomber daris la d e \  iance, iiiais aussi qu'il est rompu a résister a toutes sortes dlad\.ersité. 



Ce qui se dégage dans le discours de M.D., c'est la con\:iction qu'il est possible de réduire le 

conflit entre les besoins de la production, le goût de la connaissance et le respect des ouvriers. 

C'est ce souci de redéfinition du discours et de la pratique de la direction des homines dans 

I'entreprise qui l'a amené à la camère d'entrepreneur. II est d'ailleurs clairement esprimé dans 

cet estrait de son récit : "l'c.sse~~c.c ti lr  / ru~uil .  cre.v/ lu L ' O I ~ I I U I S S U I I C ~ .  131 pu171re L / ~ ~ S . V L ' I I C ~ ,  lu 

i~oi/in.e ne hou'qcj pu.7. De ni(;/ne, .si le clzef I I C  co~lnuî/ pus, il 12e pe~rt pus diriger. Aloi jrui 

chcrchh pozrr celu ù upproJ;)~~~lir 111~'s C ~ I ~ I ~ ( ~ I S S U ~ L ' C . F .  D P U Y I ~ I ~ I ~ ~ ~ I C ? I ~ / ,  le suvoir do;/ 2//.e 

/?rutique, 11 pr~ l / iq i /~  CS/  111i're (1' lu //zkorie. .Je nc ci'irigc) pu.7 nron tnri/k u14 nii~eu~r 

ucl~~rirri.~/ru/~f'~~~~rrIe~t~c~~~/. Yi)zl/ les jows, je dc~.sc~c17tls 2 Iru/clicr. je /tic c.or!fi.o11/c a u  d~f~ezrl/c~.s 

de 111c.s er~lpIoyA. je 111c I I ~ C > I . ~  Ù lct~r trii-eulr. .le cli.sc~~/c. j'eA~~7/iqut. c'c.s/ inzporlunl pour, inoi. ,Je 

suis conlnre rrtr triqio~t-curgo, ji. st1i.v tlun.7 /es trir.s, jë ~ I U I ~ C .  ,A'JLli.s j'ui he.soj/? de rcii)crtir .vrn. 

/erre porrr livrer 171u c~lrgui.so~z c'/ pot~r prc.~zc/sc tlrr cta.h~rr-ur7/. ( 'onune p. je .~ui.s cir2clihlc. ULLY 

J ~ C ~ L Y  de 17re.s o2mrier.v qui 116) r l l ~  I-L<~U.VCII/  1.ie17, ~l~(ri.v le ~r/i.v cr~i.v.si ~ï'(;dihlcj uuprC.v LIC' 17rc.s c / i e~7 /~  

purce que le ~ ~ r ( ~ f i ' . s ~ i o ~ ~ ~ r t i I i . v ~ ~ ~ e  de rtroir C(jtri/w e.s/ qtrelq~re c/~ose .vur luyue/le je ivillc e/ qui 

.v'~-rn~i;lio/.c~prrr le rc.vpcc/ qrre j~ IC>ZII* /L;~?~oig/r~). jli)14/ le ~~ro/r~lc) jv gug1rejOrcic;n1crt/". 

Est-ce pour minimiser l'aspect martial et ainsi mettre en valeur le type d'éducation reçu que 

M.D. a enibrayé sur le chapitre des relations dans I'entreprise ? Ou est-ce siinplement pour 

avoir bien anticipi sur les attentes du chercheur et crSer un inode de reconnaissance mutuelle 

qu'il a tenu ce discours ? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que son discours inarque 

l'existence d'une version de l'éthique de l'entreprise qui se \,eut rationalisant, cherchant à 

concilier des aspects locaux des rapports de tra\,ail mec les théories du rnanageinent. les 

nécessités de la production moderne. 

1 7-B. Oc 1-E AL4IN71E Y E.Y -1 (771 ï T E  POCiR .AI (Y'O.\fPAG,YER I, %WERTIO,V PROFESSI0iVh'EI.I-E 

IIE SES E.VE-1 N ÏL; 

B.T. est un entrepreneur dont la carrière démarre à l'âge de 57 ans, au inoinent de son départ a 

la retraite, une retraite dont i l  a peine à se remettre'". Alors pour rester actif'. il co~itribue a 

542 II juge sa retraite iii.iuste parce que prématurée. II dit a cet effet : 'lie. IIL' i*owltrr.s nr61ne pn.s aller ILI rc*/r[7i/c. 
l'iircr ( ~ I I C  S I I I C X ! I Y I ~ I C I I I  . j e  I I <  srri.s/><r.s clircc~ortl ~ / I I ' C I I  l;/~t.oy>r 1c.s ,qctr.s /r~n.irillc~tlt jri.s(/~/'o 65 ar~s, cl moi qui .sr/is 
c11corr LI/VC L>/ ir/~.s.s/ \-ilkrhle (/rit, I ~ . F ~ / C ~ I I I I L > . Y  go.s.s~.s ( / I I I  O / / /  40 C I I I . ~ .  ,jc> s o i r  ohl~gé tlin7.L;lcr tlc ~riri'rrillt'~: /... / /.N orj 
,/r t~~o~~~rillu~.s, ,i211~.11-(71,s i.fi111.r / / I I  1~o1iIo1 ( ~ I I \ J I I C I ~ I I  go.s.sc I I C  / ) O I I I Y ~ I /  ,fi//rt'. .Jkrrr~~~tr~.s LI co~~~r(jlcr 1/11 C ~ I I / ~ I I I I ~ ~ I .  

. ~ c , ~ i /  i 1 1 , c ~ .  JC~IIX  I I ~ C I I I O C I I ~ ~ I ~ C . ~ .  Yi)/// co11/1~(>1c~r ci~111.v 1c1.s ~ ~ t ~ o c / / i / / . s  / ~ / ~ ~ ~ I ~ I I ~ ~ ~ c L ~ I I / I ( / / ~ L ~ . s ,  cJ/ ,/c iIc;/c~/cii.s I I I /  I I I C ~ ~ U S I I I  ~ I I /  

~f<ri.rrri/ /)orir ~00.000.000,fi~o1r~~.s cle nt~~J1cc7mc1~f.s" 



l'installation de l'atelier de cordonnerie de ses deus fils. ".Ji.~rii quc.jc. 17c pretmc 17lu reiruite. 

jru\~ui.r. 111i.s nies go.sscs en rc>lulion crisec 2/17 eur.oj)c:eri qiii .fÙi.v(li/ de.% cIiui~.r.~z~re.v, 21r7 171uITre- 

ho//ier: =llol:s cc gala IL'S u . ~ ~ ) ~ I I I & s ~ > ~ I ~ L / u I I /  qz~u/re ~t12.v. Apr'h.v il leirr et t/k/ii~r.& (/es u / / ~ . v / u / i o ~ i ~ .  

A1~ti.s conutle coiitciLJcri/ U\!CC 111011 ~li$ur/ Ù IL/ re /ru i /~ .  ulor.v, notis crl7olz.s ozritci./ ici un 

n~iig~~.sir? d1e~~po-i)c)l7lë. 1)c /e~//e sorie q i ~ e  ~ n o i  U\:C'C~ Z I ~ I  pei1 ~l'urge~i/ L I Z I ~  .jrui>(li.s, cr(;/uit pu.s 

hc.uircou/?, c/ /c.urs i;collon~ie.r, ils orll etchef& beoucotrp de nlcr/&rici. / /s  0111 w11nlcnc& Iu 

/?roduclion d'uriicles yrrc nloi jrL/uis cltc~rgc.' t/o i>crit/rc.". Dans ces circonstances i l  se 

transforme en manager du petit atelier familial. jouant le rôle d'interface entre la clientèle et 

ses enfants, prenant en charge les démarches de crédit chez les fournisseurs, les livraisons, 

etc ... En tant que chef de famille autant dire qu'il étend son oinbre protectrice par ses prières 

(les journées cominencent iminuableinent par des rites précis : verser de l'eau sur le pas de la 

porte, la récitation de versets ; ce dernier esercice est du reste son passe-teinps favori)jJ3 et 

un sens de la coinmunication qui ne se dément pas. 

Nous nous soinines rendu compte au cours de nos iclianges que l'atelier actuel où se deroulait 

nos entretiens était en fait le second atelier des T. En effet, jugeant que "ckuci i~~ u .su projîr~> 

si/zrcr/ion Ù -fuire et que donc il firzri pcrnictlre uuv ~ L W I I ~ S  UZI.SSI ~l'CZ/rc O Z I  de .ve S C I I / I ~  

re.sj)on.wb/es", le premier Daaray Cuir a i t i  laissé a l'aîné de celui qui travaille présentement 

avec lui lorsque celui-ci a manifeste le souhait de fonder un foyer. ".Je liri ui tl~~nzerrztk~ de 

~ O I I S C I - I * C ~  IL' / > I . ~ I ~ Z I C I '  ~ / I C / / C ~  q~r'oli tl\*ui/ ouiwr1 (!fi11 q~l'il p~/i.v.ve suhi:e~tir uzrv hc.voin.v LI[) .von 

n~c;r~ugc.. ('."c..v/ c11or.v que j k i  p1.i.s le /~lti.v .j~zltie ici oir il 11-1 CI\JCII/ IIUL> l)e.ïpo-1~et7/e pot~r (~u'il 

fl1.~/~1/lc~ 2/17 (//c'/ter dU17.~ / ' L / I . I * I ~ ~ ~ ~ - ~ ( ) J I / I L / I ~ c .  BO/? .je 1 ~ 1 . v  t/'~ //lot1 I ~ I I ~ ~ L / . Y  pO?ir /'uIL/L?~ [ju/?u/c>/, 

1lwi.r.,jc2 ni! C O I I I ~ U I J .  ricl? L:I? I~W/ I>I 'C  de C ~ / ~ U U . ~ . ~ U ~ P S  ù /(I hu.ue. .je .vui.v de /CI /?hurl~~~icie~. :\~!lii.v 111 

i!ois, Inor1 L > ~ Y / ? ~ ~ ' I ~ I I C ' ~ !  111 'e.v/ /I-O.V I I /~/C>. Ho17 lu c~otly)/i~hili/t~, /LI ,fNc~/z/~.u/io~i, Ic!.v C ~ I T I I I I U I I L ~ ~ ~ . ~  10111 

q i  je t*ot111ui.v c'c;/ui/ I ? I ~ I I  /~.ui,uil. 1jo1i .je t ~ e  ~-/i.s j7u.s (ji~'i1 j* LJ zt11i) uc/ii,i/c? qui ju.v/ifk 1111c> 

o~-g~~~ii.\-tr/io~i /ie2.v co17y)/iq1ii;e. Yi! .vui.t, crc~.st / r 2 ~  c/iffï~ilë. . - (.)II O  CI^ (Je) gro.tsc.r ~ O I I ? I I I U I ~ L / ~ . ~  qui 

(4.1 II psalrnodie les sourates du Corail à longueur de journée, guettant le chnlarid 

2 0 6 



Quand on le questionne sur ses origines familiales, on apprend qu'il est né à Dakar, de fainille 
51111 "or1 P ~ Z I /  ciire JlOl(!f; hie11 qzrc? ... . En effet, dans le tableau généalogique qu'il dresse, il 

transparaît des attaches imbriquant des souches disparates qui empêchent de le situer 

précisément dans un des groupes ethniques où se dispersent ses ascendants. ".Jc .viris ~*olof 'ën  

gL;ttL;rcrl (sic:). i2lui.c c 'es/-2-dire, rioire origine tilc~.e/ pus ~'ol(?f.. ii.loii j)Crc, .vu r?iC'r~ i>~>i?i~i/ (121 

Sine, ~* 'dn i /  m e  sercv: :\Ion pi'i-e C'SI ù'uil1e~~r.c 112 N l.u/ick. il1~1i.v 111ori p2r.ë es/ zltl /o~ic*ouI~i~r 

clu I.'lru/ci 7i)r.o. A,ku nikc elle; es/ gori;ctirie. A.lk.s,fi.Crc.c cf moi on es/ riCs ù ~crkiir'~'". 

Et c'est la peut-être que riside le principal intéri3 du témoignage de B.T. A l'entendre tenter de 

retracer avec précision son arbre généalogique, or1 se rend compte tout d'abord d'un 

phénomène dont nous a\.ons fàit mention qui est celui du brassages des identités ethniques et 

partant des réserves à apporter à la légendaire solidarité africaine. B.T. éprouve beaucoup de 

dificultés a bénéficier des bienfaits d'une parentèle élargie bien que de nombreux cousins 

occupent des positions importantes dans l'Administration ou dans la vie politique du pays. I I  

l'explique ainsi que "le -firi/ drC./se cor?tr?ic ~ i u  cnirc tlczr.\- 'qr.olipe.s yzri ori/ chucu~i Ie~fr .fj~t*/é, 

I C Z I I ~ , ~  I ~ P / ~ / c . v  Iii.v/oire.v. hot1 C'U 11(1muiig~ pus 1e.v chosc.~, cr1os.v si c ~ i  pllrs on.firi/ le 171c;iicr do.\. 

OZILIC~, qu ti'ur-~~cir~gc~ 11u.v ICS cIio.vex \ : ~ U I I ~ ~ ~ I Z / .  ('rc).s/ /u rui.~ori pour IuqiieIIe j'ui .v~r~~ibili.sc; 1e.s 

c*rzfüu/.v Ù tic) cor~ip/~r cltle s i r  ei~.v-nrCnie.e e/ le .fbzri/ tic! lc~zrr /ruvuil, Ù 2/re ho1ir1êic.v. ..lu 

r?ronlcri/ t l f i~//cr cpt2 re/r.c./i/c. ,je les ui /ou.v rCrrni.e. .le Icur ui clis i.i.:,.ur~/e,- cc! qzre ~~~~~~c pCre u 

,fui/, rcpclr.tlcz L * ~ I I ~ I ~ L ~ I I /  il u é/(; r2co17y)c?i~.vL: 1x11'  SC.^ c.II~$V C /  .VCS colICgzre~. I.i)ilù l ' e - ~ ~ ~ ~ i p l ~  ù 

sz111~re. ('c> q11'iI.c ori/ c~111~~11~11t  Ù lu cc;r&~~~oriie, i1.c I'otii hIclr7 ~ J ~ I / C ~ I ~ L / Z I ,  jc) cr*(>i,cl'. 

De toiis nos interlocuteurs, B T. a été l'un des plus attachaiits, de par sa disponibilitti. de par 
516 son entrain dans le discours et dans le geste- qui contraste a\.ec Ics iiioiuents où on l'a vu 

plongé dans de longs moments de réflexion (méditation iii~.stiqiie ou tracas la quotidienneté. 

nous ne pou\ons pas dire) 1,'intérêt de son histoire réside ailleurs pourtant, dans le 

téiiioignage saisissant qu'il donne des effets de l'acculiuration et du brouillage des repères 

culturels traditionnels Né i la frontière de deus uniiers sociau~ et cultiirels, i l  ne peut 

541 
Siçrialons que ce cas a sen.i a illiistrer le phénoiiieiie de nietissage inter-ethnique. 

5-15 Dakar désigne ici non pas la ville dans son ensenible, niais le centre-\,ille Iiistorique circonscrit au quartier du 
Plateau. 
541, Caractere qu'il niet sur le cotiipte de son passé de sportif Ce inèrne passé qui justifie qu'il ne puisse se 
resigner a l'idée de de\.oir se \autrer a loiigueur de journée dans une chaise pliante synibole du troisieriie àse  au 



compter sur les dispositifs de solidarité existant d'un coté ou de l'autre de son ascendance ni 

sur les possibilités réelles dont disposent certains de ses cousins. A la logique des hiérarchies 

sociales iininuables, i l  considère que la seule doctrine de référence \,alable est la doctrine 

musulmane. Ainsi, i l  n'hésite pas à orienter deus de ses enfants dans le travail du cuir très inal 

vu pour un aë1-s47. Sa seule doctrine de référence est la doctrine musulmane et les tabous qui 

l'accompagnent. En fait, la référence à la doctrine religieuse n'empêche pas une conception 

assez iiioderne des rapports sociaux, comme la nécessit6 d'adapter les rapports entre 

ascendants et descendants par eseinple aux contingences de l'époque. Les jeunes doivent 

sui\ re leur oie. Les parents ne doiljent pas se mettre en tra\ ers des chois de leurs enfants en 

les obligeant à des sacrifices dont eus-mêines n'ont pas besoin. Cette façon de penser est assez 

inattendue au Sénégal. 

18-D. D. 00' QL?4.î'1) "D0.2' .~~RÏ~STIL)L'E" ET Ed\'TRISI1fE POl~IïïQL'E 7'ïUh:SFOfiMER'T UNE 
ANCïEh!VE SECREÏ:4IRE Eiî' CO[ j7'L7RIERE AÏ'TIÏREE DEES "PER.SO~'~\:~LI'I'E.S QUI C'OIIIPTEiVT El\' 
'4 FRJQLIE" 

D.D. est certainement un des personnages les plus connus du milieu du luxe africain. Son 

salon n'est d'ailleurs fréquenté que par les membres des hautes sociétés sénégalaise et 

africaine. Agie de 47 ans, elle a travaillé jusque dans les années 1980 comme secrétaire dans 

une agence de coopération régionale. Passionnée de mode. dotie d'~in véritalde sens de 

création, elle s'initie au stylisine après son travail. A son domicile, elle perfectionne des 

patrons découpés dans des magazines féminins de inode, inriove en tentant de coinbiner des 

iiiatières et des couleurs, en introduisant la broderie inulticolore. Les résultats de son 

apprentissage auto didactique sont concluants, parce qu'autour d'elle, au bureau, dans les 

céréinonies, ses consoeurs ne tarissent pas d'éinerveillement. Elle est bientôt submergée de 

deinandes. De f i l  en aiguille, elle finit par aménager une pièce de son domicile en salon de 

couture. Mais ne pou\.ant concilier son travail salari6 et cette seconde occupation qui 

a nécessiter plus de temps. elle embauche d'abord Lin tailleui-, chargi des 

assemblages et des meillis travaux. Cette pluri-acti\.ité prend un tournant décisif lorsque des 

personnalités dii.erses (ininistres, autoritis religieuses. artistes) ont comiiiencé i porter ses 

créations. Travaillant pour des boubous et des .~l~ugur-i de luxe (en dehors du bu-in, elle 

Sénégal. "A motl tige, j t ,  t1iJ tlois /)tr.v rester. it117~1!/,' ,jhi ~ n c o r c  /O/l~t'.S l ? ~ r r  i~~7/~~rcitc;.v. 7i1 .soi.$ j e  .vrli.s 1/11 cnrc:irtl 
.s/)ot~t(j., jl(ri,firrt ILI ho.~c,  ttj.5 l ~ c ~ r r c . s ~ f i . ~ - ~ . ~  IOIII." 
547 Cf. ce qii'on a dit à propos de la Iiierarcliie sociale des iriitiers a\.ec le cas 1-C.D. 
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travaille sur des tissus très délicats coinme le \.aile, la soie) et pour une clientèle qui sait être 

généreuse en retours de toutes sortes, elle se retrouve \.ite coinme la couturière des personnes 

les plus en irue. 

Devant l'affluence des corninarides, elle finit par quitter son emploi administratif pour se 

consacrer entiéreinent a ce qu'elle dit être sa "i~o~t7/ion". Elle contracte un e1nprunt bancaire 

qui lui permet de transformer son domicile, d'où elle a quand inêine finaleinent déménagé, en 

majestueuse vitrine, indicatrice de sa réussite et du type de clientèle auquel elle s'adresse. Il 

est vrai qu'elle est connue comine la couturière attitrée de nombreux chefs d'état de la sous- 

région. ''Je co~1~1.v poztr I~.s~f21111rte.v ~'o111111e p0111- IC?S I I O I ~ T I T T C S .  I'(II+c'c q14~, /14 suis, i1o.v c / i r . i g e ~ ~ ~ ~ / ~  

ils r7e pern9crl/ l ~ u s  /olijolrrs 0/r.c) c.11 co~llple/ i,es/o~t. l.lur1.s cer/uir1~.~ C ~ ~ ~ O I I . F I U I I L ' C S ,  i/,s tloiven/ 

.srl~cthil/cr Ù I~fi.icuinc. 7ir pcl~x rcnwrc/trcr. qzre ~Itltrrzs cc.s cu.v IN.  /es grun~l-hot~hou &iuicn/ 

.sotr\>crz/ tke nluuvuis go fi/, peu ricltc..~. ,Y~I/vc*II/, /CS 11o111111ci.s (i"I;/u~ & I ~ Z P I Z /  COIII~/O.I-&.V de SC 

nletlre en lenlre /rut~i/iorzr~elle, Ù Ir~~.vc~c~p/ior~ de i;c;kotr 7i)trr.é. 1îcr.vo17nc. .vrl~uhi/l~ii/ CI?  

hotrhou. j\lCn~c ici 0 1 4  Sirtigul, il I I ?  a 17u.v /res lor~g/cn~ps. Ici 'rrlie~/>' uhcio~r~', Ici dru]), U U C U ~ I ~  

pel:sorzrw/i/t! 11~osui/ 1e.s nie//rc en public. i\~~uin/ci~urz/ c<'es/ c/ifjl:rcn/, -. il J' u dc! inoins ciil nroir~.~ 

tle cony1e.r~ 6 por/cr ~1c.s / C ) I Z Z I ~ . S  ujiic~~irze.~. cur elles .vorz/ hie~t COUP&CS, (IUITS des rllu/ière.v 

nobles, ~ r è s  ljicrz jr'rrie.v. /'OZU. ui?oir rrrzc pr('tr\~c tlo cc ~ Z I C  je? c/i.v, ~h.vcr\tes Z I I ~  peu c/c.v ~ / I O / O S  

des .vonzrtic./.v L/C lr0.1!.4., (le lu C'or?fi;rc>~~~.e i~lu~1li~juc ~ I I  du Sor~z~flet / ~ ' r u ~ ~ c c - , ~ f ~ i q z ~ c ,  

hcuzrcozp  le p~r.vor7rzc.tli/C:.v .v'l~uhillert/ Ù l r(!fiicu1~7e. ("CS/  pureil pour lc.ttr.fL.n~nle, elles 17e sorzl 

p/rr.s.fugo/i;e.s t/urt.v t/vs /trrllczrlv ou t le .s furt~~~~ ylri 11e ~~e.vscnzblerz/ ù rien. /.../". 

D.D. quitte un statut stable et gratifiant polir se risquer dans l'aventure de la création. Mais i l  

faut dire que les risques ont Sté calculés du fait que sa notoriété était déjà fortement établie 

dans le inilieii de la "bourgeoisie" dakaroise où elle recrute sa clientèle. Cela est attesté du 

reste par la célérité a\.ec laquelle elle obtient un important crédit bancaire (on ne prête qu'aux 

riches. inais surtout à ceux qui peu\.ent benéflcier de recommandations utiles). Elle 

s'engouffre dans la brPclie constituee par le discours schizophrénique d'un retour à 

l'authenticité proclame par les dirigeants politiques les jours de grande flévre nationale. Ces 

accointances avec le monde de la decision politique l'ont finalement amenée à s'identifier à sa 

clientèle, a revendiquer son appartenance au milieu des gens qui comptent. On la voit aux 

preiniers rangs aux c6tés d'autorités et de dignitaires dans toutes les manifestations concen-iant 

LILLE 1 @ 



la vie du P.S. (congès, séminaires, courses hippiques, ckrémonies de départ ou d'accueil du 

chef de I'Etat ...) où les média sont toujours présents. Elle "court" les manifestations, qu'elles 

soient à l'échelle nationale, inais aussi continentale (conférence des chefs d'Etat de la 

C.E.D.E.A.0, de l'O.U.A.) ou inondiale"". D'autre part dans Ie salon où elle reçoit ses clients 

de inarque, en plus d'un livre d'or où figurent les paraphes des personnages les plus influents 

qu'on peut iniaginer en Afrique, on peut distinguer des cadres où elle pose, ici avec Mine 

Bongo. ici avec Moussa Traoré, là avec Mme Abiola ... 

U.T., 2 ans, est d'origine cap-verdienne. Ses parents, dit-il, sont de la premiire vague 

d'immigrés venus à Dakar après la guerre qui ont élu domicile à Niayes Tiocker, Rebeuss où 

il est ri6 et a passé son enfance. Son itinéraire vers l'entreprise, il le dticrit comme norinal. 

",lr2/uis ( I I I  L ' C ~ / I * C  ~ \ I ~ ~ ~ ~ C I I / I S S C I ~ ~  tlrl @cc;e D~~lc~f~).sse. A!ui.s C I I  rn2n1e /clntp..v jje cjo11nui.v ttn 

cozlp clè rt~rrin Lj 111011 ~ ~ J I . L >  ( I I I  Lj ~1ej.v 011e1c.v SII Ï  C/CS cIzc~~i/ic~r.v q~~i1.s (IC:~~ro~'lluie~~/ ici C/ ILI. 131 LV 

I C I I ~ I I S  Id. &.Y qzrr / I I  disui.v pèil~/rc, 0 1 1  ~ P I I . V U ~ /  ~ Z I I . / I I ~ ~ S  0 2 1  ~ ~ u g o " ~ .  ,A,I~li.r Ic1.v 1 7 i c . 1 ~ 1 -  i1.s 

nrk/cric,~ll [ x J . ~  \ ~ ~ U J I ? I ~ ~ I ? /  O I ~ ~ ~ I I I I . ~ ~ . ~  el1 c~1?/rcprILvc~. { , " ~ U I /  dcls L > O J ~ . Y .  Q I I ~ I I ~  L ] ? I ~ ~ / ~ L I ' ? I I ?  ~I\:uI/ 1/11 

c/tn~z/ic~r; il tkenlcrriti'uii I'iriilc) ~1c.v U Z I / ~ C ~ . S  C I  ~1pr2.s il JJ LIVUI/ ~10.v U ~ ~ U I ~ ~ C I ~ ~ ~ I Z I S . /  ... / QJIUIX~' j'ui 

f1171 111017 l 7 ~ ~ 3 l ' ~ l l / l . ~ . ~ ~ ~ C ,  ,/'Ul 1724 ~'ll/r~.'l' /'1121ë17t/i111~'è, 1)UI'C'ë LIJlC'  170S ~ ~ C ~ ~ . Y . ~ C M I : ~ ~ # U / S ~ ~ ~ C ~ ~ ~  l/C?.S 

~ -ëco~~z~tw~~~/e~/ io~z .v  clcins drfjC;r.èi7/c~s .. . soci2fé.v. Donc jrui cortz1~1c~11ck lÙ ~r\~ca~/ (le /rot/i.cr 11ile 

nicillc-*nrc. plucc /?(II' lu . S I I I / C  c'11~: 2/17 pcl/ro11 q~ri-fi~i.sui/ C)I I  l1111.s CIL) lu ~ C ~ I I ? / ~ I I . C  C I /  t121 L ' C I I ~ ~ C I ~ I ~ C .  

lu \.i/rc)rie C/ lu ~lziroi/ërie. ( 'clcl I ~ C J  lltru j7u.v C I I I / ~ C ; ~ I Z ~  cIc) co11/i17~1c~r LI c1zerc~I1c.r clc~.s cI~u~~/icr.s e11 

CJO~~LV. .J'(IIJ(II.S de)i~v OJI\JI.;C~.Y (II{; c;/c1ic17/ /o11/ 1~ /c>111p.v . S I I ~  ~ I C I L * ~ ) ,  O/  17roi ù ci17q 17c)11rc~.v, je 

pnsscris co17/1.Ô/er IL' I ~ U I : C I ~ /  q~l'i1.s U \ Y Y ~ L ~ I ~ /  offi)c/~~t: c1u11.s ILI , / ~ L I I - I Z C : L ' .  /,CS ~/~o.vc~.s O I I /  eIze111gC; 

~/irin~el 1r11,iozn- Z I I I  copn i~~  I I ! ' ~  .v~iggc:rC; lie soimli.v.viori17c~r u\!c'~* 1111 (.'I 1/11 c1j712~:I ( ~ ' ~ I ~ I ' L ' s  d'111ic 

.~0~812/~; ~ f c  Hl.:\l, cf2/ui/ \?ers /c,s c11111&e).s 1976-19?7. 0 1 1  LI r c ,~~~po~*/é  1/11 Io/ LIU I ~ J U I - L * / I ~  cl Ù 

pur./ ir L.IC IN,  1è.v cho.vc.'s .vë .so17/ LI/ IL./~(I;I~(:CS. ,/'(II u~'Iie/c; Z I I ~ ~  1li~li.so17 ~l(117.s le qlttrr/iiv. ile n1o11 

C17/~~l l l~ ' c '  l f2 lC '  J 'UI  J?~r/Ugc;... ,~'!lc/h//~ cI\'cX IIJU ~ f ~ l l l 1 1 / / ~ ~  du17.~ l / l l C  ~ U ~ / I C  C /  c/el l l .~  /'tlll//'c~, 

~ 1 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~  lttOl1 ? ~ l / l ~ e t ~ ~ l ~  ''1 1/11 c1/1 / l '~]7(; / .  Al'c'~' /C'.Y rc:h111.s (]L',Y i ~ ! l ' / l J / / è ~ . ~  ,/O ~ 7 0 1 / 1 ' ~ 1 . ~  c ' , f~>c~/ l /~ ' l '  . . 1c.v 

548 Par exemple notre prerniere reiicoiitre qui a eu lieu quelques jours a\-arit I'oii\.crture des Jeux Olympiqiies 
1996 d'.Atlaiita, a été tres brè\.e dit fait qu'elle tiiiissait urie collection qu'elle de\.ait arnciier avec elle. 
549 Oii appelle / ) r ~ / . / r / ~ q c ~ . \ .  les populatioiis originaires des iles du Cap-\'ei-t qiii utiliseiit le créole poniigais Ixs 
I V C I , ~ ~  sont des populatioris c1iristiaiiisL;es di1 Sud du Sénégal. 



Dans le cas de U.T., on remarque que les cheiniiis de l'entreprise se sont dessinés assez vite, 

coinine du reste dans beaucoup de iiiétiers du modèle artisanal. Son installation est la suite 

logique d'une voie tracée (peinture = pz~r/r.rge.s, statut de contractuel insatisfaisant) dont les 

détours ont servi à emmagasiner de l'expérience, quelques amitiés utiles. De sa condition 

fainiliale, les éléinents qu'on peut évoquer comme ayant pu jouer le rôle d'étincelle ou de 

inodele : I'iinage de la inère besogneuse q u i  apparait en arrière-plan dans ce passage. "Ah 

1ti2t-e ëI/e. juix~ril le mc;ricrge c~lic,- tics f:~/ropi;c./l.~, cles gc.rt.v qzri / ir~~/~rc;ciuic~rti ~C>UIIL 'O  II/). .le ~ i t ë  

rupl~ellc, L:/uri/ /out peli/, i1.s ltli I / c I I I ~ ~ I I L / ~ ~ ~ ~ * I ~ /  pucfi,i.r 111e /?i.e~ic/rc~ uiwc elle, et /ù ils nle 

gû/uieli/ iv-uintenr. .4 nlu cor~~~~rurtior~, ils nl'ui~uicrzf oIf2r.t zrr7e hiqjc/e//c /ou/e rleuve. 

incrc!ivhle./ ...-/ Ah11 p2r.c~ /rc41~ui//crit hcuzrco14/?, CU c'ès/ iqrcri, il ril&/ui/ pus fiiil1L:crnt. A4ui.s je 

gululc /'inluge ~ / c  itzu 1i121-c SC ~lie~~reu.v.sir~~/ pozrr 17o14.v Iz~lhill~r, pour /zotr.s pqyer ~lc.v f2le.v ... 

uzrssi cllc c:lui/ ... co171111ci1i/ dire ... nw17icrqzrc, ozri ~nu~ziucluc szrr cc plu/? Id". 

M.F dirige une grande unité de production de ineubles en bois sise sur la route de ~ u f i s ~ u e ' ~ " .  

De pére menuisier, i l  a poursuivi une scolarité moyenne qu'il a du écourter du fait des 

difficultés que traverse son pkre. L'acti~ité de l'atelier réduite à sa plus simple expression, 

amenant le père un teinps à devenir docker au Port, M.F. navigue de petits boulots en petits 

boulots. "/:il ccs /e111/7.s, I~1.v c.ho.ve.s 17'i:/t.ric.17/ p(r.s ir14.v.vi hk)cll~c;c).s. Si 0 1 7  rtl&/ni/ 1)u.v ~ C I I ' ~ S . ~ C ~ I I . Y ,  011 

u~.rii~i~:ril /ol!jozr/*s qzlc!Iqzlë c.1io.v~ ù.jÙirc. .J1ui /oz//firi/ c:o~~?rtle /rcri.ui/ : lirer c~cl.sfi/e/.s c/c pcche, 

i11~~/1oc~1~i~rc~, /ozl/. I 'ur i~~ t114c) ;'&/(~i,v ilr.rii~! 2 I J I I C  . ~ I / L I ( I / I O I I  01'1 ,jv iq(.y!i/1.v q11e II?OI? p>rc c 4 1 ~ 1 1 /  

hc.soi17 tle .vorl/icn. ,\.loi je i,ozrluis I . C I I I C ~ / / I * ~  /'il/c~lic~r .sur pieci ; ,je .vui.v 176 c/r~~iie fir11711/~ eIc 

~tîcnirisië~v cJ/ clc.v/ 1-rc~i cllre cle.v/ cc (jllc>,je co1711~1is /C I ~ I ~ C I L Y .  /.)oric / ~ C ~ I ~ J I I /  / 0 1 1 /  /c? / C I I I I ~ S  ~ I I C  

jlui pu.v.v& G //*(11~1i//c~r. 1/11 pe11 ~ L I ~ / ~ I I / ,  j ~ )  j7~~1.vui.v ù qu. /)o/ic z111e ~ ~ c [ r / i e  i/e 1t1ot7 u/.gc~i/ je /c) 

cIori/iui.v (\1 111~1  11721'~' c,/ / L ~ I I / I ' ~ . ; c  ICI c(:)~?fiu~.v ù 1i1011 p21-e. (."~).s/ ~ . O I ~ I I I T C  c/z/e.j'~li pli ui ' / i~/c~r U I I  

i ï ( )  '- La route de Rufisque est la route principale par laquelle transite tout le trafic en partance de Dakar ou en 
provenance des villes de I'interieur Elle traverse une partie de la zone franche iridustrielle et pour cela preseiite 
eri continuité le paysage d'usines alignécs de Hanii a Rufisque 



/ozIr; I I I Z C  n~elrle C/  ~ ~ I U I I C - C J ~  1 'Llfc'lier, C I I  ce / L > I ~ I ~ S  là 011 I1uhi/ui/ 1"us.v. .l'ai i.ozrlrr chu~zger p i~r  

rcrpport ù nzo17 p2rc. ï'zr .suis, il në S C  rc.~~i/ui/ ~ L J . Y  cor~zp/e p~~~/ - iZ / re  yzle /ex goÛ/s. /ozr/ qu 

c/?u~îgc!ui/, O/  yu'ori 17e j?ozn'ui/ pu.v ~ U ~ S O I ? I ~ U ~ ~ E I ? I ~ I I /  i)i\!re e11 ,fÙhriyuui~/ ck .v  /ils, de.s 

co111111odc.v. dc )~  6ur1c.v de 1 irrlcsien /enzp.v ozr JCS / ( I ~ / C > S  u\vc des rehu/s de bois. ,12doi. ce que. j Li 

i+oulu (12s Ic. tl~+ir~./, c f ~ / u i /  fùir~ ulrfrc cI1o.s~'. ./lui C ~ I ~ I I ~ I ~ I I ~ C !  ui?ec- (les ë17.se1llbIc!~ cIz~~~t~hrc:~-Cj- 

cozlcher, tics li/.s, co!ffklr.ve.~, U I ' I I I ~ Z ~ ~ S ,  C O I I I I I I ~ L ~ ~ ~ S  ui.c1c du bois L ~ U C  j'ul1i1i.s c17er~~I12 Li lu 

Socic;/C! l . ~  Hois. 1'llr.v po.sor?nc? I I ~  ~,olrlui/ tllr l . 'or .~ni~~~,  les gcrzs i.o111uic11/ t i ~ r  i!rui h0i.v. Do~ic 

/?loi .je? fuisuis de.v n~eublcrs verr~i.v, ~1c.v hihlio/llèq~~(~.v. (;'a SC rct~duif eor~i~l~è  ilex pë/i/s puilz.~ 

/ ~ I C I M - U I  /LLIII\IJ/. Aiqec ICI pë/ I / C  c l ië~~/~?lc  (jllë. jru\?ui.~ (rllt~if I I C I I I .  :1,fui.v je i>otllui.~ t : /ë~~~ire  111011 

uc/ii.i/C .I 'uIIili.s voir /CS /7~/r011.s (le .socié/&.s pour ICIII '  proposer- Jc>.F ~ U ~ ~ ( I I L S ,  (/cas pIucur~1.v. lu 

.suiAs i1.s uin~e~z/ ililoir tle hëuu-Y h~rrcerzr~, ~1c.v eI1o.vc:.~ C O I I I I I I ~  Cu. ("c.v/ upr6.v S C I I / C I I I C I I /  y l l~. j ' i~i  

e17zhrqti C ~ U I I S  lu grrrrli.v.verie e/ Iftirr~c~zrhlen~e~i/. ,/'cri cor~l~itcricé ÙJÙire des .rulon.v, dc~s~fuu/ezril.v 

d'crtiglc, ù nte//re tlo.v /i.s.sz~.s avec. L/C>.S C ' ~ U / C I I I S . /  ... 1. .Je> esrois ( ~ U C  C'C>S/ I ~ C C F  1983-1985, j'ui ezr 

lu7 go.vse, 17zai.v u1or.v là, c.'i;/ni/ e,~/raor~linuire CC (jzl'il ~(~i .ui / j i~irc.  ~ ~ i ~ ë c  les /otir:v. (.;II jour il e.v/ 

\!C'IIII C I ~ ~ I Z S  111oi7 h~dr~ern CII'CC 7 1 ~ 1 ~ '  I ' C \ > I I ~  e/ il nl'cr clil ')~rr/l.o~i si ~ I I  crr.r.ii?ë Ù fuirc. tle n1c~ub1e.v 

conl~ne CU. rlo/rc clien/2lc i7u s 'c!/rrgir ". A h i  jc i~!i*~ii.v pers c-I-uc/enzc.r7/ ce yu 'il i7ouliri/  lire, 

1?1ui.v h011.jo Ilri (io1111c; LIU ~ ~ i ~ ~ / c ~ r ~ i c / ~ ~ o z r r  c.v.suj?clr. /y/ il (1 filil (1c.v c~Izcri.vc,v e/ i/~:.v~fi~z~/ez~il.s ... ~jfC;/ui.s 

é/onr12. 1,Ù il nl'u di/ yu 'il fùllui/ i~/lc!r c / c ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ l z c r  Ics u~i~hu.v.sude~, 1e.s ~nini.v/rcs 1~)zu. leur 

pr(vo.ser. 11 I I ~  1710 /'LI pti,v tli/ LIOILY ,fOi.v. .le I I  'k/(ri.v pu.v / C / / ~ I I I L ~ I ~ /  scr del 11101, i11er1.s q1li/ri~i.j'u; 

re11co11/rc! c/c>s c30nsei/ler:v, ils c;/uicn/ c3~z//toz~.siu.s/c.s. 11s on/ di/ cjtr'i1.v 111e re-co~~/oc/c~rr~ien[. 12 

e ; f f ~ ~ c / i \ ~ ~ / ~ ~ ~ / ? /  I ' r ~ / ~ ~ h ~ . ~ . v u ~ l c  ~ / z t  ~ ; ~ h O l ?  III'U ~~o~l/ui./c;, J)ZII .Y C * O / I I I  t/'u (.'012go, e/ c~?ft/? c 3 c 1 / ~ / /  L/'UII 

pujJ.v L I I ' U ~ ~ .  .le I I - '  cï.r!iui.v pus /?loi ... 13 jfui c~o11~1?1~~1zc~c! ù u\.oir peur. 114 /e rc~nciS; c80nlp/e ... 

Hc~urezt.vc~~~~c~~~/ L < ~ J I U  .s'cl.$/ hic11 j7(1.sLvc;. ("c.v/ ~le,14-1- (111.s L I ~ I ~ ~ ~ . ~  C ~ Z I C , , ~ ' L I I  ob/c~~lzr ZII?  171*2/ c/ qzrc J C P  .vui.v 

\'CIIU 171 ' ~ l l . ~ / ~ l / / ë l '  ICI" .  

Les éléments de sa \.ie familiale sont peu présents dans le récit, malgré le fait qu'il insiste sur 

la tradition de la fainille dans la menuiserie. Ce qui pointe dans son récit et q~i i  sera 

déterininant par la suite. c'est d'abord qu'il perçoit très t6t qiie la pratique de son inétier était 

tirée \,ers lin terrain où i l  fallait prendre ses inarques pour pou\.oir prétendre continiier à en 

\.ivre. Pour cela, i l  n'a pas hésité à faire contlarice à des personnes qui pou\.aient l'aider à 

sui\.re le mouveinent général. 



Mine D. est née à Dakar i l  y a 40 ans, de parents cap-verdiens. Catholique, elle est mariée 

depuis 1983 à un ste\\.ard. Ses deus enfants poursuivent leurs études sec.oridaires. Elle est 

titulaire d'un diplôme professionnel de coiffure. Elle exploite un salon aménagé avec. soin 

(composé d'une piece unique répartie en des espaces distincts, entre ce qui fait office de salle 

d'attente et de l'espace où stacti\.ent les professionnelles) et équipé de manière moderne 

(.séchoirs électriques, bacs de lavage mobiles), en proposant des coiffures africaines comnie 

des coiffures européennes. "1)~rn.v lu ~~rcn/uli/L; d'ici, cI6.s (lu'olt L / I ~  . V U / ~ I I ,  [ ) I I  pc~ltv~: 1117 

c~~.~nenrcni i~l~por/ulz/ 11ët1r~ ~ ~ I ~ I I I I - C I : T U I ~ ~  0 1 1  r c ; c~~ l~ / i o~~ .  Si17o17 C I I  / U I I /  1zor111u1, 1e.v c l i~ l~ tes  

i.ienner~/ pezr pozir ~1c.v .~oilz.~. I . c . ~  co1~1111erçuir/.s i i ~ ~ p o r / ~ ~ ~ t  ~~rui~z/etzu~z/ ~z'i~?ipor/e ( / I I C ~  produi/ 

urrqr~c'l 111 ~ C Z C Y  ~ C I I . ~ C I :  D'r11z c ~ Z / c ;  C"~)S/ /r?.s bien rriiz.vi, nlui.v tIrlrll ( I I I I ~ L '  cfi/L;, celcr pcld Arc 

cfu~~gc~rez~v. 1,c.v. fi~1?11710.v I IC  c~)tz~zui,v.ve~r/ p ~ ~ v  les 111o~/c.v ~ I ' e~~q~Io i ,  I ~ I L ; / U I ~ ~ C I I ~  1e.v produi/s. (.'e qui 

+fi;,  L J I I ~ I ~  -fin (le caol?zp/i', e//c'.v ( ) I I /  ~1e.v L ' ~ L ' ~ J L > Z L I  cu.v.vul~/.v. Qziulzil ~ I / c ! s  I ~ ~ C I ~ I ~ C I ~ /  po14r SC' jùire 

co!ffbr clîe: 11ou.v. c~llc~s 11 \11z/ 1x1,s 10 choi.~. OLI 011 zr/ilise tles pc~rrtrqtres, ckes pos/iclrc.s ozl ulors 

0 1 1  po.vo ~ O , Y  g~,<f)Ùg~~.s. II'> j x , u ~  1 . i ~ ~  .fÙ irc". 

Dans ce récit, ce qui parait le plus décisif est juste efîleuré, à savoir la profession du inari. Le 

métier de ste~vard d'un parent offre plusieurs avantages à ceux qui é\!oluent dans les niétiers 

de la inode ou du cominerce. 11 permet de connaitre les tendances, d'obtenir les nouveaux 

produits avant leur banalisation sur les places de marché. Bien sûr, le inari ne dispose pas 

entre deux escales de suft?sainment de teinps pour faire les cominissions de sa feinnie. Mais i l  

faut sa\.oir que celle-ci dispose de facilités pour voyager3'' et à ce titre d'aller effectuer elle- 

m01ne son inarchk dans les pays où les pris des produits et des équipeinents sont les plus 

abordables, généralement en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, en 

plus d'importants réseaii~ coininerciaux destinés à la comii~unauté noire, i l  existe un important 

contingent de coiffèuses qui servent d'intermédiaires à l'achat de matériels d'occasion. 

5 5  1 La famille des emplo~,és des compagnies aériennes béiiéficiei~t selon les cas de réduction de 70 à QOOio du prix 
des billets pratiqués. Ensuite la condition de steward permet d'acquérir a nioindre prix des produits Iiors-taxes, 
paiticuliereriieiit les grands iioiiis de parfiini dont la revente est ires lucrati~e.  



Le patron du "Fil d'or" appartient à cette première génération d'enfants d'iininigrés guinéens 

nés au Sénégal. Issu dans une famille o i ~  le père a esercé différents métiers allant de la vente 

de charbon de bois à la blanchisserie en passant par celui de /uhlicr5", L.D. n'a pas poursuivi 

d'études prolongées. Très tôt, il se met au senice d'un oncle"' inaitre-tailleur installé à Niayes 

~iocker"" aux abords du cinéma El Malick pour "ullc~ger", cornine il le souligne, "le,fat.tlc.uti 

du clz<f'tie fun~ille". "A!on y2re es/ urt t?izr.suln~urtji.r~.en/ e/ il no1i.v u hleiyC;.v durt~ CC//C lign&e ... 

(-"es/-ci-dire le t'C;ivil 1o1~v 1c.s jours ù 6 hëurc?~ dti I ~ I U / I I I  poz~t. lu prii'rë cr/ ICI I(>~/ure clzr <.'orurt. 

De.v cltoses comnze CU. ('ë (jtrr;l t~'uit~tui/ pus, cr&~ui/ Ic' I ? I C I I S ~ I ? ~ ~ ,  lu I I I U / I ~ ~ I I I Z C ~ / ~ / & ,  Ils 11oz1.s 

tfistril . V O U V ~ I I /  que /es gc'rt.v U \ > C I I ~ I ~ /  selori CC q1li CS/  ':cri/ tiu17.s le li\)rae do I C I ~  ilie, e/ ce qtii CS/ 

&cri/ t1utt.s Ietrr ~le.v/irt, c'es/ ICI 1 7 0 / 0 1 2 / &   le 1)ietr. <.'k).r/ pcrs lu pciric drensic.r qz~elqtr~lin pour ce 

qu'il u, ou cot~truire, il.firu/ /rui~uiller, pr,enclre e.rcn1ple strr lui./.../. 0 1 1  IZ'UI>UI/ pus h~uucozp, 

il /ru1?r1illui/ / r k  dur, il fulluit fr6.v vile Ifus.vi.v/cr: (luwzd / Z I  voi.v qu'il tte sre.s/ ju t~ lu i~  pluirzt 

t~tuIgrC; IZOS d~f/ict~l/&.s.. . , per.vo~~tto 11 'CI le /cJnzp.s tkc) /e  dire cLe y uc /u tlois . fuirc. Ott n 'u//c)rztlui/ 

riet? dc lui, L'/ il I I O Z I . ~  LI hcuz~cotr/~ cIo~tttC; qlicrrzd rli(;ttte. .l'ui hecrt~~~oup Ljè rc.sj)ec/ 1)ozrr I I I O I ~  

p2re". 

Au bout d'une bonne dizaine d'années passée plus à semir de courtier, d'agent d'entretien, plus 

rarement à exécuter de menues tâches de finition, il est einbauché en 1988 chez un créateur 

installé rue Carnot. C'est la qu'il dit avoir acquis la de s th t é  dans la découpe des tissus, saisi 

les subtilités de la inode fkininine. Aj~ant réussi à réunir Lin pécule de 200.000 francs, i l  

acquiert une niachirie électrique et revient s'installer dans un coin de l'échoppe, qu'il a 

financée en partie et qui est tenue par son père à Usine. 

552 On appelle fcrhlirr: le tenancier d'un petit coinmerce qui consiste à la revente de fniits, de cigarettes. de 
chewing-grn, et de nienus objets. le tout tenant sur une table eii bois. 
55.3 Le lieil de parente ne doit pas être pris au sens organique iiiais simplement nominal. Ensuite dans la situation 
de cet oncle il faut remarquer qu'il dirigeait une sorte de fabrique spécialisée eii iniitatioiis de iiiaillots et de 
divers textiles de sport. produits en série. On iniagine quelles oiit pu être les conditions de son apprentissage. 
554 Nia>.es-Tiocker est iiii quartier pop~ilaire adossé au centre-ville qui a longtemps eu ilne niaiivaise réputation 
(quanier de la prostitutioii. lieu de déprn\.atiori du l'ait de la proiriiscuite de l'habitat et de la ligèrete des rnoeurs 
une fois la iiuit toriibee). 



Cette installation est provisoire à plus d'un titre. Non seuleinent, il dispose d'un petit espace 

peu corninode pour recevoir le type de qu'il conipte toucher"'. Inais de surcroit, 

l'endroit est assez difficile d'accès et a inauvaise réputation. "1,;-bu.$, Ic /rui,cril t1e poir\!cri/ pu.v 

Ztre rrts i~ir&rc.s.scrrtt. .JrC/~~i.v Z I ~ ?  fuillez~r ile c/&:j~utitii~ge. Z~t7efirtlle1ure c(ï1i7qz12e 2 rct~iëtIrc, 1 1 1 2 ~  

hou/oitn~~re, ~~z1e1~~sr.s  khur?ow,i e/ ti~d/fi,'~'" IJOIIÙ / 0 1 4 /  ce yz~r,je,fÙI.vui.urr". C'est en 1995 qu'il 

concrétise son pari, s'installer aux abords d'un des marchés les plus fréquentés par les feinines 

a Dakar, le inarclié HLM. "("c .vo17/ IC.S .#~-~~II~IC.F q l ~ i  I I P I I I I C I I I  1' IIIL;IICI: .JO croI.v ( 1 1 4 ~  10111 CC' ~ I I C  

1u.fuIs qui iJcr L / ~ I / Z . V  le .selr.s <ic8.s ht~.'.voi~z.s L / C . ~ - ~ ' J I I I I I I ~ S .  CU t'ilp:j7or/c. [JI?, c / / ~ s  oirl lotrt /c 1en1p.v tfc) 

~~;rc;t?~oti~e.v où 11 .full/ </11'cIlc.~ upp~ru~.v.vetz/, rt\)(~Ii.vc~ti/ lie /oi/r//e,s. Id'/ c*l/e,~ tzo I ~ C ~ I I ! C ~ I ~ /  pus 

ilie//re u~ie  roi/e//e d c ~ ~ q f i i . ~ ,  11.oi.v 1i)i.v. l:'~:rlsui/e. tl .#Ùzd dire y i,rel/e.s s o ~ s  /ou/r.s , fiiiu~ic&c~.s'"I 

1:'llc.s collcnl Ù lu t71oefc~ ~ Z I ~ C I I C ~ S  \>oi~,n/ N ILI /L:lc;~~i.vioti. t/un.v Ics rciJ1lc.s- . /,es ger7.s ~~(-~ugeiz/ 

hcuuco~tp niuiti/cnc~rtl lu .suis. /:'/ cn nlu/ii)r.c. efe ttlotkv, c~l1e.s .voii/ crt cr\7uncc .fi.u~i~,kenîe~ir. 

Druilleur:s qucritd les \ J U C ' U I I C ~ ~ ~ ~ S  U ~ ~ I V C I I ~  ici, elles ont ( / I I  illu1 Ù Etrc ut1 ciiupuson. /:17 

~ ~ U \ ' ( l l / / ~ l l /  I C ' I ,  12 Oil c//(J.F l ' l è t 7 1 1 ~ 1 7 /  cI~c'I'cI~L'I' 10111 CL> (1111 C O I l C L ~ ~ I l C  /U h ~ ~ l 4 f k  ~ / l l O l ,  CrC'.~/ /Ù ~jll'll 

f(11cf fifre. ,l'cri ~ k s  CIICII /CS qtli liubitc~i~ loitz tnuis i:ieiiti~~i/ L'IICZ 111oi qz1u1id 171Ztlie purce q ~ ' e l l c ~  

.se i / I ,~~vi/  qiie 1714 Ic /1io17~kc q111 ~/c!f;lc ICI, 1.u IIIC?,S ~)I/rI~rc:,s, c>//e.s o ~ i /  /oujo~ir.s ufjuIrc~ . . Ù zit7 /uI/lc.zt~. 

u14 C O Z ~ ~ U I I (  cies /e~iclta~cc~.s. Pour CU ~ Z J C  jkli tlli.~ le /&l;/>/ione, parce cjue ~riuirz/crzun/ c//cs ~i'onf 

pus hc.roit7 tic) se t/kp/cr~*ct'poi~r S U I ) O I ~  si / C Z I ( ~ I  L ' O ~ ~ I I I I U I I L ~ ~  e.~/j7rd/e O Z I  ~ C I S " .  

Malgré I'esiguïté du local dont i l  dispose, son atelier grouille de inonde et reste ouvert jusque 

tard le soir (au dela de 32 heures). L. D. einploie une dizaine de persoriiies qui se partagerit 

cinq machines a coudre parini lesquelles une Slectrique que seuls le patron et uii autre 

einployé dont le statut s'approclie du salariat total ont le droit d'utiliser et une niachine de 

broderie proprikté du brodeur "l iCh~t.~é'~'~".  Une pratique apparaît assez courante chez les 

5 5 5  Une partie de la clientde de son ancien patron dont il a gagné la confiance au niveau de la qualité du tra\,ail 
pouvait d'un autre point de vue redouter la précai-ité de l'emplacement et le caractère populaire presque 
"bidonvillesque" du quartier. 
5513 h'hu~~io~mi. mi'ifir boubous coiifectiorinés dans un tissu très léger iniporté des pays arabophones 
(hfauritanie), prisé par les femnies lors des périodes de grandes clialeurs. 
si7 - '  C'est-à-dire soutenues financièrement par des amants qui avancent les sonimes aux fiais de 
coiffure, de tailleur, de . ~ c ~ . \ . \ c r l  (de I'éclaircissenieiit de la peau par de-pigiiieiitatioii). 
!SR L. D. travaille a partir des catalogues de I.rr Rerioitrc. des -1 Sitisses et des iiiagazines fcminins coii-ime Elle ou 
Fcnrine Actrtelle. 
55' )  Pour proposer une gni ine  étendue de niodèles a sa clientèle, L. D. accepte d'héberger un tailleur brodeur qui 
esécute toutes les conimandes requérant des travaiis de broderie pour lesquels L. D. lui retoiirne une partie du 
pris payé par la cliente Toutefois ce tàclieroii dispose d'une cei-taiiie autonoiiiie qui Iiii permet d'avoir sa propre 
clieritéle. Eiisuite, i l  iie participe pas obliyitoireiiieiit ails cliarges principales de l'atelier (patente. cilectricité, 
repas) niais i l  arrive qu'il paye sj,steniatiq~ienient le the. 



anciens einployés. C'est leur tendance à drainer lors de leur installation, une partie de la 

clientèle de leur ancien patron. 

34s. G.,4. O c  BE LA CO.\'FECTIO.YDE QL:4 RUER .-1 L A  FO L W T L R E  POCR 1- 'A R A ~ E E  

S.G.A. dirige, a prés de 50 ans, une confection industrielle qui ne présente plus le lustre 

qu'elle a connu entre 1984 et 1990. Né dans une localité de la sous-préfecture de Darou- 

Mousty, i l  est l'unique garçon d'une famille de n~cruho rlurzr ~!ol(!/.' II n'a pas la chance d'être 

scolarisé comine nombre de ses coinpagnons d'iige. Le nihar5"?amilial battant de l'aile, il 

aspire plus à de\.enir tailleur qu'à suivre les traces de son père. II est col?fïE: à un tailleur du 

village, mais comine i l  le dit, il n'y apprend pas &.rand chose. Durant cette in2nie pkriode entre 

1966 et 1968, i l  se retrouve presque sans ses compagnons d'âge, tous partis à Dakar, qui pour 

poursui~re ses éludes, qui pour tenter sa charice. Sa decision est prise, il veut aller à Dakar 

pour rejoindre sa bande"". C'est à la Médina qu'il atterrit en 1971, chez un lointain parent 

tailleur de son ktat. "(."c~s/ I N  yl/e,jrcri \ ! ~ U I I ~ I C I ~ I  ~IC;cot/l~er/ le ~ii~:/ic'r. I'urce 111o11 pe~/roi? il I I ~  

/~*u~~uillcti/ que pour li~.v IIOI?II)ICI\.. Il e o ~ ~ f i ~ ~ / i o ~ ~ l ? u  i f  des C O I I ~ ~ ~ / . Y ,  des chel1 I ixes, dc).~ 

suhurieitncs. ,Je ~1ti.v rc.slc; Io~ig/cnip.v u\>eca lui pcrrcc qzr'il niuî/l.i.siii/ i,~.uin~er?/ loi.!/, /cr cVoz/pc, 1c.s 

douh1zn.e~. /o~r/.  l;11 /,lrr.v il e~aë~grttzi/ 11.e.v hie11. I,'r~rinlcrt/ uuczni prohlenle uiwc lui, il 11ih lr2.v 

l ' i~e p r i ~  ~ ~ 0 1 7 1 1 7 1 ~  .vol7 fils. ("e.si ~ I I  1978 0 1 4  1979 qzlè je I'ui qt(i//k />otll. I?~ ' I I I .~ / ( I I Ic~I~ ù ( ' ~ S / O I .  

uvec qzielqz~~.v U / ? ~ ~ ~ L > I I / I . ~  qz1';1 I I Z ' U ~ ) C ~ ; /  col~f~~;.s. .J16/izi.v hie11 pIuc&, cur jc /oz/cl~ui.s u~~.s.si 

Iliclil~pu~l. l,ihc.rti; 6, su17.s ~o177pië1' L / ~ S  cIic111.s q t /~> jful.(li.v cI<jù tl;nl~i.v lu A~I2tIilw. ("ès/ U ~ I - è s  

que.;'ui C ! ~ I ~ I I I I ~ I I ~ : ~  ù,f',i~-~) c/es ~11!fi)r171e,s />oI/I* zi~w .soc~ic?/k .4L~.4'62. Je 111e .s~li.s rc11.seigt1c; poz~r 

s~n,oir si jc I I C  /~ozn~ui.v /WS fi~hi'iqll~~. (1e.v 1ililfi)r17i~.v jx)z/r I ' (~I . I I I~B.  1!17~ .voC>z4r qui /r(~l)(rillc~ uzi 

A li11i.v/ér.e nl'u pre:.~c'11/6 ù c/~ .Y c/iL>JJ ù / ' J I I / ~ I I ~ I U I I C C ~ ~ .  //.Y 0111 ciil O/\/ liiizi.v ù lu co11tli/io11 qz~e,;~? 

sois cr~ rPglc. ("c.s/ vrui que ,ji! I I ~ U \ U ~ S  riel? C O I ~ I I I I C '  i~c,p;er.si6J. . I '~ l i  ,Jili/ /OU/CS /ex cjc:l?lcirc*h~>~, 

(lu ITIU pri.s U Z I  11loi11,v UII .  lC/ ~a't/ui/ pur/;. j\,lo~7 prc111icr 111(rrc17C, crC/ui/ C/L>.V /rc~i//i.s (111~  ,/LI 

t1evui.v co~!fL.ctionric~r. .IIJ ~lCcoin,rcris ( ~ I / L I T ~ ( /  17iê111c: CC C ~ C ; I ~ C U Z I .  J )o~~c, j ' (~ i  ~ ~ ~ C ~ L ~ L ; I ~ I J ~ ~ T - Z ~ L ~ C ' I ~ C C .  

. /hi  pri.v lc,.s 171od;/ci,s qzit I I I  '21~1;~~11/ prc;/2.s c/,jc> /cs.s ui ~/21~1o1i/k.v pikbcp pc~r pi2cc. .Jrui c/c~.s.si~ic; /o.v 

CO0 Le njhor est uii abri de fonuiie, i l  désigne le lieu de production traditionnel des artisans. 
S(t l  Des copains qui ne manquaient pas de lui vanter les fastes de la ville, Inrsqu'ils rentraient ail \,illaye ~>eiidaiit 
les congés scolaires. 
562 A.S.A est le sigle d'une agence de gardiennage, uiie des premières à avoir vu le jour au Sénégal. Le sigle est 
entre dans les habitudes langagières pour désigner tous les professionnels de la sécurité privée. 
503 I I  s'agit des services de l'intendance de l'armée, la inènie ou 1 9-U.T. a fait ses garnnies en tant que contractuel. 



pu/r.olw c/e /criIles t/~f$rcnres e/ /ozr/ . ~ Z I Z / C  17lc.v uppr~l?fi.v o~i/,fÙi/ IL>.\. u . ~ ~ e ~ ~ z h l u g e ~ .  ,Je ne? \)ozl/cri.s 

pu.s prcnt/~.e tiv risqne.v. ptlrcc y z~'ui>ec 1c.s nlilituires ... t/u gnuj: M Y I ~ U  LIU/ .... LIOIIC' jlui 17zoiz/rL; 

les /e~?iie.v (uniformes) fi1zic.v ù 1 'iii/enc/rrn/ yiri 11'0 /rozri)h r i ~ ~ r  ù redire e/ ijoilir". 

Au bout de six ans, devant I'aftlus des coiiiinandes et l'exiguïté des locaux occupés (des 

ou\.riers sont obligés de travailler hors de l'atelier), il  finit par quitter Castors pour trouver un 

einplaceinent plus grand dans une galerie inarcliande au quartier des HLM qu'il aiiiéna;e au 

moyen de fonds procurés par Lin prêt bancaire. Abandonnant la confection sur mesure, i l  

consacre sa force de production5"' à la confection industrielle. Voyant toujours large, i l  

déménage à nouveau pour s'établir sur un doinaine d'activités administré par la SO.N.E.P.1. 

" A 4 , ~ ~ ~ / h e l ~ r ~ r ~ . s e ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ t  cclle pbriotk LI coijici~/c! UYCC Z I I I ~  ~ L I I . Y S C  i171porfu1lle ~1c.s C O I ~ ~ I I ~ U I I C I ~ S .  .J1ui 

ci12 ohligc; LIC nw .vépcrrc:r ck hc~ulic~o11l7 LI. nies o~~vrie!~:~.  De/~~li.s 1993-1994, je! .sun.i.s c.11 fui/. II 

.Juzr/ hcaucotp .vc! bugurrer I X I I I ~  C I ~ Ï C I C ' I I ~ I '  IC 111oi11dr~ I I I U I . ~ ~ ~ ; " .  

Pour se relancer, la stratégie de S.G.A. a été la multiplication des gestes d'ardent militant du 

Parti Socialiste, la distinction dans des actions de soutien de l'action de telle ou telle 

personnalité et la participation à des associations patronales proches de ce milieu politique. 

Malgré son entrain, son acti\.it6 tourne au ralenti. 

Mme Mb. est ilne femine qui se définit elle-même de fort tenipérainent. "Depzris ior!jozn:s, 

,/'crin~c~ intlîo.~c~r.. ("c.v/ l.)icw clzii nlir t/o/c:i~ ce j~o111!oi1-. /:'II g~~11bruI ( ~ L ~ C I I ~ C ~  je ilc)171~111(lc-' 

ejirc~lqzic~ cl~osc, jcJ lloh/~i~ra. ( ' I I ,  ,jc I I ~ ,  rllr l l ~ l i y l ~ c  pers i.rcliincl~/. !t luis clucr]~c/jc i~oi.7 clucl(/z~e 

c - / I o . ~ L ~  ql41 11 'cl.v/ ]?u.v 1101~111~1 / ,  ,;c> le, (/;.Y. .vri/ .Y '~lgi/ di> ~ I I C J / ~ Z I ~ !  ~ . / io.~e qui / ( I L I C > / ~ O  10 II*U\!UI/, u/ol..v 

Ici je c~ii) .  .le I I ' / I~; .Y~/c  /?LIS Ù ~~l- ic~r  SZII '  i j i ~ ~  [les ouvriers], je dis C ~ . V L I ~ ~ ~ I I I C I I /  C'C) qlic ,;P j7ell.v~. 

/\!6llle .$ 'l/.Y & V O I l /  2/17 /?''Il il~lbi/11~'.~, //.Y / 7 ~ ~ ~ 1 1 1 1 ~ ! 1 7 /  ~~ l lC l l 7 i /  1 1 1 ~ 1 7 1 0  I71c7.Y ~ C J l 1 7 U ~ I / 1 . 1 ~ f . ~  i f 1 1  .VC'/'ICJI~.V. //.Y 

.YLII 'L'II/  c'ë yzlcl . je I . ~ > Z L V ,  cl/ ils .vu\:c~/z/ (/uc) c/lrclnt/ .je 171'c;llel7'e, yz~cl~zd j'k12i'c / L I   toi.^, il j' CI 

/oiijoi~r.v I I I I ~ ~  ~'(~i.voti." Dotée de ce caractère entier, elle s'est sentie attirée d'abord par les rôles 

inascul ins. " . J ~ I I ~ I . L I I  ciinic; 2il-e 1411 gt~rq'oli, je L'I'OIS, 17111-cc~ ~ I I C  I I I O I ,  . jiri /oojo~n:v i,oirl~l oc4c~~yc.r 

564 II f ; l ~ ~ t  comprendrc par papiers les docuriieiits adiiiiiiistratifs comme le récépissé d'i~iscription au registre du 
comnierce, le verseiiieiit des cotisations sociales etc. .. 
5 0 5  .Au inoiiierit oii soli carnet de coiilmaiide est rernpli, elle est coinposée d'~iiie vingtaine de iiiachiiies 
électriques. d'uiic trentaine d'eiiiplciyes dorit uii coinptable et une secrétaire, des vehicules de li\.raiso~i 



~ k . 7  po.vitio~~.v LI'IZOIIII~IC, .fNiri' co171171e 1e.v /70171111e.v, ;ire ])ilo/e". En conséquence, elle se 

détourne vite du tra\,ail a f-açons pour les fkmmes, les enfants pour se consacrer à la 

confection pour hoinines. "l.or:sque~j'ui~fï~z~ rtzu,fi,rlizcrtion Li l'l.l~ii~>er.si/C  LI^ c021pe e/ de l~utrti' 

coz4/ure Ù lr0piru Ù 1'uri.v. j'ui pru/iqzx! lu cozpct , ~ C I ~ Z I I I I I I ~ ,  lu co~?fi~ctio~z pour e~zfur~/.v. ILS 

1ruc.v ~li' .f21711l~ës ~o17t 1ro1) co171pliquC:.v et je .~UVUIS  ~ ~ I ' L I I > C L .  171011 C ~ ( I I . U C / ~ ~ ~ ,  celu c11lui/ 6/re 

tï'tfficilc. HICTII qzie je .vui.v. fi-'11117le et, c 'c.T/ ~ ~ ~ ~ ~ / l ~ e z i r i ' z ~ ~  Ù dire, ITIUI-v elles .v017/ cor11p1iq~iC;e.v. Il J I  u 

be~lz4coz/p (le c1~0.ve.s co1~111e l u ~ j ~ ~ l o ~ ~ . ~ l i ' ,  / I I  voi.v. II 1, (1 tt)z~joii~-.v LI'J.~ /?robIG171e.v". 

En raison de l'idée qu'elle se fait de ses coi.isoeurs, elle décide au bout de trois ans, de virer 

\,ers qiielque chose qui correspond mieux à sa personnalité. ''.Je Ille .s~li.v oriër~/c;i' \~er:v ù lu 

COl~fi'~/lOil l l ~ t / ~ i ~ / ~ l ~ / / C ~  /îOUY I7C II'u\JuI//c'P ~ Z I ' L / ~ ' C C  L/CV Ilol7111l~~. I'olil' lil01. Cre.S/ 17111.~ . ~ Ù c I / c  di' 

11c;gocièr ( I I ! C ~  ~1c.v I ~ O I ~ I I I I C . ~  ~ I I ' U I ) C C  L I c J . T . ~ > I ~ ~ I ~ I ~ s .  Do11c.j~ I I IC  .vl4i.~~fùit cles r ~ l u / i o ~ ~ . v  ~ Z I ' U I J C C  c1c.v 

honuilc.r, je IZC. truite qlr'ui'ec ~1c.v 11011117ie.v. ('lzt-' les honlnles, il u 11loin.s di' juloli.vie, il JJ u 

11loi11.v tle prohll.171c.v. 13 11121710 sril JI CI des prohlè171e~, i1.v oit! t111 171(1/ ù.fÙi1.e ~1c.v SUIC/C.S Ù lii~e 

jiv~lnie. Ï i i  vois, ils .ve .sc11te11/ ji~ih1e.v dc.\)u~t/ tuîe .fènrnle qui u de l'u.~.stn.~rltce. qui les 

cortczirrc~zce air qlri nlo17/rc. y~i'elle (1 2111 pet/ LI. ~1 .~112.  Doitc 11,s G I > I / c I ~ /  / ~ Z ~ J ~ L I I : V  /CJS ~*ol?fli/.v 

ozi\w'/.v / / i o ~ l o / ,  ~ ~ u r c e  (juc' CCILI risque tlc terrtir lczu. rc:/7zrttrtion". 

On le voit, Mine hlb. tire profit à merveille de sa corldition de femme, inais aussi de son 

militaritisme au P.S. Très active au niveau du tnouveinerit des femmes P.S., son engagement 

politique re-jaillit positi\,enient sur le cours de son activité. Les raisons à cela sont évidentes. 

Ceux qui octroient les inarchés sont des inenibres des cercles politiques qii'elle fréquente. 

L'argument de la solidariti organique est sou\.ent décisif dans les critères d'attribution des 

marches. Cette pratique explique que beaucoup d'entrepreneurs décident de se rapprocher des 

milieux politiciens en ~nultipliaiit les actions d'éclat afin d'engranger de bons points (une 

réputation de grand niilitant) convertible a l'occasion en autant de raison de re\.endiquer 

l'application de la de solidarit2 réticulairex6. 

cbh Cette stratégie est celle mise en oeuvre par 18-hlme D. D. ou 47-Y hf.C. a\.ec plus 011 nloiris de succès 
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A l'opposé de la linéariti de la trajectoire d'insertion de 01-O.S., on peut opposer le parcours 

douloureux de A.C. dirigeant d'une boulangerie. A.Ké. est descendant d'un famille de I I I U U ~ O  

/oucouletlr dont le chef est arrivé du Fuuta en 1965~". La situation de la fainille est précaire, 

car le père après avoir tâté du bèzl/hièk fiik sans succès, devient manutentionnaire, mais il ne 

trouve du travail au Port que de nianière épisodique. A.Ké. obtient son DFEM puis son 

baccalauréat et intègre la faculté des Sciences éconoiniques de Dakar. En 1982, 11 obtient sa 

maîtrise à I'àge de 26 ans. Débute alors pour lui une période de recherche de travail qui va 

durer 18 inois. " ./'cri clncriid n12r71c cIitir71C; 18 111oi.s ... 1.);~-lll.li/ ~lloi.v oiljrLli IOM'I IC;  cl11 rorl~/, ~ I ) ( I . s  

possible. ,lrui .fi,up/7é ù iot~/e.s Ic).s por/e.s, rien 11-1 u ji-rit. .4u ~Ic;h~r/, jr;/uis op/inzi.s/c e/ /r>s 

11to/ ii'C;. A h  Llis LIU jiir e/ (i IIZC.UWC, ctc>.v/ h I Z ( I ~ ~ C >  ~ii~li~i/criur~/ y uc) j 3, ~~èn.sc,  I ~ I U ; . ~  clL;/uii /er*rihIe. 

Des fois je regurduis 11lor1 c/ip/în~e, (i peine si. je ne i~o1r1ui.v pus IL. dkcl~irer: Aivc zrrle 11ruîfri.se 

or1 /le /roui~c pus de / ~ C I I * L I I I  tl(111.s ce pcljs, persor-lnc nc pclrl croirc Ù CU". 

Cette épreuve a été d'autant plus dure à supporter que le regard des parents devenait 

insoutenable. 'Il 'cri C;/i ohltgc: ~ l c )  ~~èi>c!/iir ù lu III ( /  i.vorr 'le) 111è.v j~ur~.ii/.v. piri-c8c quc.;c! n 'crviri.v p lm 

/e c/l.oil c/'~\~Oll' uneJ clttrnl hrc. ut1 (.'ul?lj?ll.s. .J I Y I I I ~ ,  jt2l(/i.s hol4l:~ier cl .J' 'c~/ui.s i/ idk~?e~ldl~~l/.  ,/ rill>cli~ 

/ ? I ' ~ S  dè .?j.()()()p~r ll l01.~.  ,IL' 17è ~ / L ' l l l ~ i 1 7 ~ / ~ 1 . ~  1'1~17 à I1IC.V f ) ~ l ' ~ l l / . ~ .  Al1 ~ ' O l ? / ~ ~ l l l ' ~ ,  C'C'.Y/ 11101 qlli 1è211' 

ci or in cri.^ de /enlj?s elt /al~p.v qzrelrjzrè clio.ve. I ) U ~ O U I '  1i.1i~le111uir1, l7111.v rieil. A4C11le j~ow- le /Il&, 
C t , R  iljullirit yuè,je c1~11wndc~ r j  I I I ~  1712t.e oz1 ù 11ic.v .voë~~r:v. , ICI Ilonte ... Non /ou/ di. xuiie /u  clei~icizs 

i?clkrr, fiq*(/u.'", par-cc ~ J I C  lc~s,f2nin~c~.s sor~/ oor1i117c çu. Si / I I  pu.v.ve.v /e.s jotir712cs ui>c)c cille.v, cl1c.v 

/e 11121e11/ c i  1c~ur.v lii.v/uire.v, I I T ~ I J I / ( ~ ~ / ~ ~ I I  1e11/. ,/ V I ~  iiui.v lc!.s L I ~ ~ I + ~ J ~ v . ,  /7urcvc) qzi'u~~ec lu lur ~gzre 

(~uto1/c~.v 0 1 1 / ,  eIlc!.v /o~/~,lic!~i/ 16 oil c'/,fi11/ 1') 1711i.v r11u1 Iicir?. l ~ ) o r i c ~ , j ' c ~ . v . v ( ~ ~ ~ ~ ~ i . v  de ~/ori~~c:r ~ 1 0 . v  co~/r.,v 

fi ~ U Z I C / I C ' ,  Ù ~/l'Ol/c' ... .?(' I ~ ' ~ / u I . s  17ll.S /OL/J'OII~'.V /7(!)'& C O l l 7 l l l ~  ~ ' 0 1 1 \ 7 ~ 1 7 2 1 .  .J()l'>.\. ,/'C'Il (11 Cl1 11IUI.I'è, 

1.r(1111ie11/ 117~1rrc>. ( ! ~ i  pur0/7i (1211 U I J U I I  ir~iij boz~/iqi~c> r71'u cfe*r~~uricIc~ ~:cviir U I J C > L ~  lui 1or.vq1r'iI 

(~c/Ic /L/z /  dè /U 1 7 l ~ ~ ~ ' / l ~ l 1 7 ~ ~ 1 . ~ ~ ~  j7OllI' ~ l l l l ~ l l l ï ~  UI l  /'*liLl/ll, /'U1L/cpr L/(/II.V .Sè.V COll~/C.'.Y, i/~!.% /I'Uit.S 

conai~c C'a. ./'ui ( I L ' c ' c ~ / ~ ~ c ;  / O I I /  elc! . ~ ~ I I / c ,  r11~1i.v jr(l~'ui.v .SL ' I I / I  que rt,(?s pnrcnl.v, pu.v y 1.1 'ils 11 'c;/riic!l~/ 

j7u.v eiguocor(f, I I I U I ' . ~  11e cor~tj~r~'~~iuie~r~/ pu,v q1101. (!II dîj~I(?1112 q1r1 .se< lui.v.~ui/ / I * I I I I / ~ ( ~ I I C ~ ~  clu11.v L U I  

CG7 Le père a vécu une dizaine d'années à Dakar a\.ant de faire \.enir la famille. 
5 b S  Deus de ses soeurs qui sorit mariées Iiabiteiit la coricessioii avec niaris et e~ifànts 
(, ') On peut traduire de maiiiére très approsi~i~ati\.e par "lkgei.". "saris diçiiitc". 



~'u111io17 .SUI' 1c.v roi~/e.v poir.s~iL;rc~t~.v~'~, i/.s 17c ~ o ~ ~ ~ p r e ~ ~ u i e ~ i /  17u.v. ;\ loi ,je I I ~  .SUI.S PUS J~)I ' I I IU/~.S~;  (te 

su, ce /ru\*c!iI I I ~  .vor/ui/ cle 1i1o11 /ruilz-/rui17 c/ U I ~ P C  1'e/rge11/ qu'il I ~ I C  j?rocurui/, je pozn-ui.v 

L'I?{~I? pu~~/icil~er". 

C'est au sixième inois de cette actii~itk qu'il est mis au courant du prograrnme gou\.erneinental 

d'aide à l'insertion des dipl61iiés de l'eiiseigneiiient supérieur. de\:aiicé par itiie rumeur. A\;ec 

un ~?ro~i~o/io~i~wi, 'e ,  il constitue un dossier de candidature. En 1984, le projet de boulangerie 

se niatérialise. financé à hauteur de 25 inillions de francs reml>oursables en une dizaine 

d'années. Mais quelques di\.ergences de \.Lie avec son associé précipitent leur séparation. "A11 

hoirt clc nlc".nlc 19u.v 1/17 ~117, il u L'OIIIIIICIIL'C; ù ~'rL:er L/CV ~l~fic1111c:S fi17di / L / I I ~ ~ /  h~/l{ki/ .  0 1 7  u\'cli/ 

co17i-entr d'uvoir li. niininllm~ conln~c. scllui~-i~, 111ui.v lrti ~~oulcri/ cl'jG Inerter g1-cl.cr1ztl11'ui17. 0 1 1  u >/L; 

iqoii le,j?)~z~/L; 'le pou~~oir N lu ~0.!1%.(;.~4'~ CI 017 u.fCli/ U I I  L I I ~ I ~ ~ I I ~ L ' I I I ~ I I / .  ,JO 111c .sui.\ I .L' /I .o~~\)~ 

/otli scztl u i w  qlrc.1qzrc.v d:ds qu'il c~vc~il ti'&;ii con7rtti.s. .le rtie stris r.ctrous.sé les rilurzches 

purce qzte c Z/ui/ ~ U C I L ~   LI^ ~ I IO.SC'  clc . fu iscrhle. 1:'f jc sc/i.cri.~ (1 IIC .Si ,je w/ui.v ~ ' c ~ f l e  occcrsio~~, LV 

.vc!~.ciil fi111 pozu. nloi, j c  11'e.vi.v/~1~~1i p1zt.v". 

A.Ké. a frôlé la inar~inalisatiori sociale. Rieri clLie diplômi, il est l'objet d'une déconsidération 

sociale"' (a travers l'attitude des soeurs par eseinple), parce que ne pouvant ni s'assuiner, ni 

assuiner ses ajrant-droits. 11 a été \,ictinie du changeineni des règles de l'insertion des diplôniés 

qui a fait peser une menace sur les perspectives personnelles de proinotion sociale et a sapé le 

fondernent des espoirs fainiliaux placés en A.Ké. Sigialo~is que ces attentes sont d'autant plus 

irnportantes que I'extreine pricarité éconoinique de la maisonnée explique le inaiiitieii des 

filles mariées à la maison, les gendres prenant ainsi le relais du chef de famille ii~alads. Cette 

position d'infériorité par indigence tordant toutes les regles de la priiiiogéniture (elle opère un 

brouillage des rspéres sociaux. en retardant le iiiririage. en boulebersant les règles de 

préséance dans la fratrie. en retardant la prise en charge des ascendants et de leur relais dans 

la prise en cliarge des cadets). le pousse à passer outre le rapport de supiriorité établi entre 

570 La S0.NA.G.A. cst la societe nationale de crédit. 
57 1 Le non-travail est l'ascenseur qui iiiène le plus rapideiiient au pliis bac de  l'échelle de la ccinsideration, puisque 
le travail conditionne 1111 ni\-eau de re\eiiu. la possibilité d'entretenir tiriaricièreinent des relations con.juugales, 
sociales et arriicnles harriionieuses. 



lettré et analphabètei7' (daiis le cas de son einployeur-bienfaiteur) et qui est bien ancre dans 

les représentations sociales dominantes. 

I.S. est un r~~liunlhour-nc/ric~~~~bot~r~~~ de souche, âgti d'urie soixantaine d'années dont plus de 

quarante passées dans le coinnierce inforinel. Il ii'a jainais et6 à l'ecole française, inais a étudié 

le Coran jusque Ilers l'âge de quinze ans. Ce qui lui vaut de savoir écrire et coilipter en arabe. 

Aujourd'hui, il connaît quelques rudiinerits du français grâce à un apprentissage sur le tas. 

Retraçant son parcours, i l  commence par expliquer qu'il est en fait "l>crl./i c/e rricrt" ( I r  1ntn7 L I I I I  

fc.1; - .  jirclo MI( I /P  lil(lko. . ~ ( ~ I I I L I  Muu-Y X'CIIU) . "("ès/ N lu . S L I I / ~  c / ' z i ~ ~  ho11 h i v ~ ~ * ~ i ~ r g c  o i ~  10 I ~ ~ ; L ' O I / C  (1 

AC pur./icul12rcnie11/ hori~rc yuc .jlui t/c;c.iekc~ ci'c /ilrz/er nlu i'lt~rtzcc. ci'(r~i.v 10 cSonu~~cr.ce. .llr/lrrI.v 2 

Dc~kul; Ù r\lotmkcllo// /x)11r clzcir~hcr tic: lu ~nurc~/iu~~c/i.vc~, tll~.v /is.vzc,v, clc~.v ii.v/i '~~.v~Ic~.v, L/L'S p~,o~lz~ri/.\. 

(le bètriirc;, cl. Ir frcrucle qirc. je 1~~~e1~u'ui.v sur Ic).v I I I L I I - C ~ I C ; . ~  Izc~h~jO~?z~rd~ri~~i~,v. l:ri c:o.v / C > I I I / ) . ~ ,  Z I I IC 

i-ille c+o111nic ïi)uhu co~~nncrz~.cri/,jzr.v/e N e!171~rg~r L ~ O I I ~ I ~ ~ C  1 ~ 1  grut~(ic> /I/(K'c (le I I I ( I ~ L . I I C  ~ z I ' c ' I I ~  c!.vl 

u~'/z1cllc111c~r7/./ .../ .le rie) ~~)z~luri.v p m  hoz~friq~ro, / I U I - C ~  q ~ u  ITIU clie11/2le i/(ri/ (1ur1.s lc).v 111urc1ii.v 

Itehck~n~udui~.c.\.. ( 'rc;/ui/ 2 111oi ~/~uller vers ~ Z L Y ,  ~'II.T I I C  ILI polli*clici~ll pus. .I1ui donc uc/lr/6 111lc 

c.crnzrionnc~/ /c. ( "cl.v/ co11111lë çu q  LI^ 111c.v <ffi~ires 0 1 7 1  171'i.v 11cirr~/7/~~1ir. ,\'111* lu roulë ~1c.y 

~?l<rrc/~c;.v, , je ~ I ' P I I U I . ~  de.\. pu.v.v~rger.v (pli 17q1 WIL>II /  I I I ~ C  . F ~ I I I I I I L !  11lodiej11e. ( 'è c/~.~i,Jiri/ (ltle, 111(;11zc' si 

je> ~~c.firi.sirri.v  PLI.^ t111e h0111i~ j011r11C;e, uzr I ~ I O I I I . ~  les-ficri.r LIC tI(;l)Iui~e~~~e~i/,  110f1.e I * C ) ~ U S  .YLI~/?/uL 'c ,  

fou/ i;/ui/ pc!ili. / ,II  11loi11~/1,ë i 9 i J ~ l / c :  ifcri/ /otl/ hc:n(fic*c pour ~iloi". 

Ses affaires connaissent un coup d'arrêt suite à une degradation rapide du pou\zoir d'achat de 

sa clientèle atteinte de plein fouet par les consequences de longues années de sécheresse. 

"AI>L'c lu s C ; C ~ ~ > J * ~ . O C ,  / C S  ~ L ~ I : \ L I I ? . ~  .TL> .sor7f h e ~ ~ z i c o ~ p  ~ljyuz{\~rr.\ /hqi'ktr/ j-t  (1111~1 114 fi11 ir'c~rtr, 

Le brouillage des positions eritrc "intellect~iels" et "analpliabetes" est curieilsenient i ir i  des ef'fèts riutables des 
prograinnies d'aj~isteineiit structurel (les iiiesures concernent d'abord les indi>,idus qui évoluent dans le secteur 
moderne autaiit dire piiblic) II doiirie lieu dii reste à uiie recoinposition du discours social et une re-dcfiiiition des 
stratigies familiales. Les parerits eri de\.iennerit plus perniissifs Alanifesteiiient, ils ii'iiivestissetit plus dalis 
l'école, pas plus qu'ils rie s'opposent aiiu chois des jeuries. garçons et filles qui se destinent au sport cle haut 
niveau, a la iiiusiqiie ( I , L ~ ?  la plupan du teiiips). au coiiiiiierce, à l'a\-eiiture aus Etats-Liiiis. L'iiistitutiori scolaire 
est toriibée dans une decoiisidératiori a\raricée et ce n'est pas la dégradatioii coritiiiue des coritlitioris 
d'enseignenient qui peut changei- le cours des choses. 
(7.1 C'est-à-dire orilinaire du Ndiainboiir. région Nord-Ouest du Sénégal L'utilisation de ce t!:pe de localisation et 
d'ideiitification est à rapprocher des origines rurales des sujets. certains eiitrepreneiirs citent leur terroirs d'origine 
(Ndiaiiiboiir, Baol, Ca!.or, D.iolof, Salouni) seloti leur découpage traditioiiiiel corresl)ondarit aux \.estiscs de 
derniers royauriies séiiegiilais >lais h<7ol-hirol est passe daiis le larigage coui.iint cliniine celui qui se distiiirl_ue par 
son dynamisme, soi1 sens des atfaires et parfois sa roublardise 



Lorsqu'on a fait rSfSrence au fait que les btrol-17uol ont boule\?ersé la donne coininerciale au 

Sénégal, i l  I'espiiq~ie a sa façon dans un ii,o/(?f' truculent et plein d'ironie. "l'ou~.r~i~oi on 

ci/)/)c'/l~ /ozi.s Ic c20na~~crçun/.~ hriol-hwol. cfe.c;t / ) c ~ I J / - ~ / I ' ~  purcïi' qzifi/.c; 0111 c9t; /ex /?~.ellli~r.c; ij 

U//U(I?lC'l' /L'.Y 114h~h ' ' 1  /Lf.< /?(Ir .YZ//' / ~ ~ t / l '  /~'l'/ '~li/ 1. y'?/ .<U/.S /C'.Y /''/724 l~'0111 / ( / l l l~ i .~  c!2/ 1'' l''?f/e.Vcl 

LY ) I ? ~ I I I ~ I * C * ~ I I I / ,  C I  LV c.  k;/~ii/ 1') ,fuit d'C?/~*e) U.SS~.Y ~ / P I - I * / ~ I ' c  2/17 h ll~.è~iii, ~ / ' C ? / I Y ~  \@lzi ù /'i'1/1~o/~(:eri117i'c~ 

/[l/hcih l?/hcih / I I /  q 1 1 1  /t3.c; I I Z / & I - C . ~ ; . ~ ; ~ J ~ I .  ! \ ~ U ~ I ~ / ~ I I U I I /  1)ukt~r L / / ~ ? u ~ / I c I I / ,  017 /)c , I I /  c / i l .~~ ,  (111.~ h ~ ~ o l -  

h~iol. ( ' c  solzt 1'11.~ L / L / I  I IC . / I ; ' IC>II /  1e.v hc,//c~.s I I I U ~ . ~ ; O I I S ,  CL,  .\.()II/ LIIL\. ( j t11 ~ I I /  (/L' hc1lc.c; \~oi/we.s ... 0 1 1  

1 1 ~ ~  / ~ c * I I /  llicbl* L ~ I ~ . Y  h</o/-/~cio/ q~1'11.s /~- t~ i )c i~/ /c~~i /  170111. /c pti!~.c;[,,.]. l i ' m i * ,  IZOL/.Y 011 ci tlt I I~C! /~ I . I .VC ' .S ,  

57.4 I l  fait allusinii au Parc Larnl~aye, \-kitable souk situe eii coiitrehas du niarche Sandaga ou l'on trou\e du tout. 
des meubles aux inaterin~is de coiistniction, eii passaiit par les appareils Electro-riienaoers ou des prêteiirs sur 
gages. Cf. carte de la \.ille de Dakar. 



- -  - 
~ik.vip1G.s c0111111e dc.v kctti3 ~uMJ"'', /)urce LJUC ~ O Z I ~  I I O Z ~ S ,  setil rloire /rui~uil, Ik;ffi)r/, ilozn 

ir11krc.ssuic.nl. i'circt. y n'il jP u u11 c,olrlpor/c.n~crzI qzii es/ C ~ I ~ ~ W I I L I ~  pur IrLIciii7ilk. f i l  11e petfi 

pus rGu.c..sir ~liins IL' co117111ërcc. el1 dGpelz.uurr/ iolri ce qtrc iu c1.v gc1g11G cn tiri jotir, le 1c.n~lc.nlcrirî. 

[ILfÙtr /  sui70ir ri.vis/er UZLY / C I I I U / ~ O I I S  qtli son/ nonlhreusc..~ c?11 i,ille l~ivfii . s q p  hëggu hpggul. 

QIIUIILI 114 C O I I I I ? ~ C I ~ C . C . ~ .  du11.s IL' ~ ~ ~ C f i e r ,  /cl preliiil~rc. ~'11o.u~' qt~'orl fe  rc;pC/~ cfc..~i d'$ire 11tmthle. 

d'crc~ccyier .vucr~f~ce.s [...] ('onlnlc.jc. ie 1c. disuis /oui ù l'l~cltre, les /lrhuh el les lîur 0111 &/k 

lolljo~cla. lr?s ]?uis.c.rrrt/.c. el ils olii Iotll jùil pour 11o1r.v C I I I ~ C C I I C ~ .  LIC pitrlir uclteler 1îo.v proy?re.u 

n1~l1~c~~lurl~/i.~e.v ù /'c!/reliiger. .4ulr<fi)i.s on uvuil 6/21 r~lul ' ( /  SIN'  L'U-T. A,~UIS niuilr/erlcin/, or? es/ 
; ,5 76 urr.ii*2.v Ù leur rzi\-eciu, .fi ( I I I  I IC les LI pu.v ~~~>U.<;.PC!S. 1,u vi.siol~ L/C Sorigrle IOzlhcl ,vfc~s/ ~~c~r~f ïc .c  . 

li'yulr1e.v. n~uiri/erzu~~i ici cru (Icvz/rë-\?ille, heitr~cotrl) de I I I U ~ U . Y I I I S  SOIZ /  /ILI.VS~.V ù 1ët1r.v I?~LI~I I .S ,  

1ë.v r.k.veu7~~ .von/ / o ~ u l c ~ ~ ~ i c ~ t ~ ~  I I I ~ C ! ~ C J I L ! U ~ I / . ~  dc~.s rc!.~ee11t-v 6LIt.v I,ihu~tui~''. 

1.S est entrepreneur qui réunit u pr~or-1 toutes les caractéristiques pour faire un entrepreneur 

conforme à l'image de I'hoinine d'affaires généralement présenté comme figure marquante du 

phénomène entrepreneurial africain : illettrisme en français, coinmerce qu'il definit lui même 

comme sans frontikre (double sens : poly\lalence, barnieres dlaccSs sont inexistantes), origines 

paysannes modestes, intigation dans les réseaus confrénques, toutes choses dont on peut 

penser qu'elles structurent ses représentations et la nature de sa démarche (forciinent de type 

traditionnel). Or toutes ses caractéristiques ne l'ont pas empêché de réussir dans le coinmerce, 

pas plus qu'elles n'ont inhibé son sens de l'initiative. Nous en voulons polir preuve le fait qu'il 

a estimé, qularri\/é à un certain stade de la distribution, i l  devait re-déployer ses moyens et 

intéger des domaines supérieurs coii-iine l'industrie de transfonnation. Appliquant un sens 

inéthodique de recherclie de créneaus peu explorés, mais correspondant à des besoins réels, il 

veut ainsi qu'il le dit lui-même, "e/ol~ncr de lu 1.ul~1,~-"~". Cette recherche méthodiqiie se 

double de considirations d'ordre socio-affectif7 parce qu'il s'iin~estit d'une mission de 

participer au dé\leloppen.ient en procurant des emplois. en essa!;ant de donner sens au 
1 o ~ ~ ~ i 7 R ~  

' ' C O I ~ S ~ I ~ ~ I I ~ ~ Z  . "Ide ~ / ~ ~ ~ O / O ~ ~ ~ ~ ~ I I I ~ J I I /  ~ / ' I ~ I I  p~!\.~,v, dit-il. L ' O I ~ ~ I ? Z C I ~ C ~ .  ù puriir de lu 

.scr/i.~flrciion c/e.v he.coi1i.c. c:/Gni~~î/~iir~~.v cli  ~/t~o/i~Iic~n.c. e/e ILI ntc!jor.i/& r l ~  Io popll/a/iori . S ~ I I . Y  yzlc2 

-- 

575 Ainc k m .  est I'equi~.alent de "péquenaud" 
i76  Dans le tex?e : "kr Srrlgt~r 7O11bo I I ~ ~ I X O I I  Ljikkr tiu". Cheikh Allinadou Bainba ou Serigne Touba est le 
fondateur de la confrérie des lnorrridcs. Sa doctrine sanctifie l'ardeur au travail, la souniission ii Dieu. Pour cela, 
les ~rror~riclcs sont sou\.eiit coniparés aus calvinistes 
577 11 s'apparente dans sa demarclie a ces capitalistes esplorateurs iiiarocaiiis. dont fait état S .  Tanseaoui ( 1993). 
57s Le "cotr.sonint~~: h)ctrl" est un slogan eii faveur de la corisoitiniatioii des produits fabriques lucaleriieiit. I I  est 
a p p a r u  dans le contexte de la devaluation d i ]  franc Cfa. 



celu r7e I I ~ C ~ S S I I ~  LJ'(IIIc'~ .vre~l(le//er Ù l'c~.~~&~-iezrl; J'er~ricl~ir CCU-I- qui .so17/ (lGjÙ p1u.v r i ~ ~ h e s  qzte 

notn. ( 'ë  q11e je fu1.v ici r7e reprk.vrizle ce qz4e ,je L/OI.Y ù itzurl  pu^:^''. Enfin, le discours laisse 

transparaître la jouissance discrète de prendre le dessus sur les catégories occidentalisées qui 

ont eu a occuper les fonctions les plus importantes et les prestigieuses dans le passé. 

44-'4.0. OU CO,4fME,VT 1,E.S' EXHORTA Tl0hTTS' DL: C'OKJOIIVT POUAS.SEAT7' I ERS' 1-4 ('OXFECTIO.1' 

A.D. est âgée de 31 ans. Elle dirige un atelier de confection qui jouxte un coininerce 

d'alimentation qui lui appartient aussi. Lorsque A.D. se marie (à un officier de l'armée), elle 

est vient juste d'obtenir son baccalauriat (A 23 ans). Une maternité immédiate l'empêche de 

s'inscrire à l'université. C'est deus ans après la naissance de son enfant qu'elle reprend les 

études, éprouvant toutefois beaucoup de mal à supporter le rythme. "/.es cI7o.ves I ~ ' ~ U ~ Y I Z I  p/z~.s 

/cs 1il2rtle.v. (.."es/ corralle .VI jlu\*ui.v p1tr.s LIO j>re.s,vior~. Aller ci l'unii~cr:vi/k, cl&/ui/ zrrz honzrs, C'C'.FI 

/orr/. Hortne/crizeili, .jrcri~uis /u tê/c ui/I~~ur,s. .du hozl/ de qu~lfrc~ ri loi^, j'ili /ui.v.s& ~orrrher./.. /. ,A'k)17 

ntcrri . ,44~1i.v il n'u rien tlil, il u ~ : / é  L ' ~ I ~ I / ~ ~ & / ~ L ~ I I . ~ I ~  .ilu-fi)~î~l (le! ltli qzxlnd I ~ C I J ~ ~ ,  ,je .vu~~~i.s  ql/'il 

.soul1ui/ui/ litre jfuil/c> t l r r  pclu plus loi11 durzs /es é/trtlc>.s. A kuis bon, i/ rî ir 1x1s fui/ ti'/zi.s/oircs 

11ei11. l~h i I /o~~r .v  crc.v/ 1t1i qui IU'U pr-opo,v& tl'ozr~~rir ztricj ~??i~*or.ic~ 1,141, cc qz/'iI 11c)   oul lui/ /7u.s, 

C'C'.SI q I I ~ .  je ~.cs/e Ù nc ~.ien~jÙire". 

Avec l'appui de son mari, elle g6re son magasin. Ensuite, elle cherche a diversifier son 

portefeuille par le coinilierce de pagnes tissés. Reprenant l'activité cominerciale de sa mére, 

elle s'attache les senYices d'un tisserand pour la production de . v ~ ; ~ L I  cIzu7k. monnaie d'échanges 

dans les cérémonies tàiniliales. Devant la lenteur ayec laquelle se dessine le protit, elle s'en 

détourne pour s'orienter \.ers l'activité de confection en s'adjoigant les services d'lin tailleur. 

L'activité se circonscrit à la confection de rrchke/ parés de riches garnitures. "( 'u n~archcri/ pus 

nlul. h,irui.v, c-elcr i?z/i.v~li/ 1/17 / )C I /  à lu hon17~ II IUIY ' /~C CIL> l '>~~IC'L>~IC.  11 17 > >  i/ll~li/ />us CI.Y.~O= rl0 pluc.c!. 

Uorzc,jr~i i/kci~/k cle IOZIC '~  /c Ioc'ul ;I c(>/6pozlrj1 I I - ~ I I Z S ~ ~ I - ~ I .  /hielier  le L 'OZI~II I -c  c?/ pour ~l\>oir. L ~ I I  

ocil slu- cc qz1'11s f0171. 1'trr.c~ cirre les I L I ~ / / ~ I I I : S ,  CC) sol7/ c1ci.v / ~ z / ~ I I ~ L ~ . Y ! \ . ,  .VI 111 I I 'CI .~  /3N.v /?)c'il S Z I I -  C'Li-Y, 

ils /C rotrlerr/ (iu17.s lu ,filrirzc". Cet aniénageirient a Sté l'occasion d'un agrandissement. A.D. 

s'est attachée les services de deils tailleurs supplémentaires \.enus avec leurs apprentis et a inis 

a leur disposition deus illachines électriques dont une à broder. 
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A.K. est patron d'un garage de réparation autoinobile qui propose en outre une inultitude de 

services : la tapisserie, la tderie-carosserie ... II einploie dis-huit personnes dont la inajoritk est 

constituée d'apprentis. I I  a consenti à quelques in\festisseinents pour compléter son 

équipement (:important matériel racheté a une concession en faillite). Son projet professionnel 

le plus urgent consiste à trouver un emplacement siir lequel il peut bâtir des locaux 

correspondant au standing qu'il défend. "( 'c) qui ~i ic  lîo.vc prohlCrlic! crc~/lrcllcn7c~n/, c~'es/ r/c 

fl.oui~er urie pluce o i ~  je po111.rui~ u190ir zr11 hzu.euli, tnlc//rc le /Clc;plro~ie, oir les clicn/.s qui 

( I / / C I I ~ / C I T /  71e .vè .vcr l i . v . tc~~r / , f~r~i /c~  tle .vi>ges ~iig11e.v tic ce 110111. ('on.v/tr/c!z pur \~ot~.s-nli;me, il I I  rr 

r/zrc. tic)zu- hcl17cs ,qrc~irtl pl( ic~ ... 11,s .v017/ sct1e.v hei11 ! 1,c.s o~r\,rie~:v 11e .vrct7 , fOi7î  pu.s, i1.v SOII /  Ù 

/ollgzrc~nr. tkc? jo141772e eI(117.v I'J ~~t~117hoz~i.v. liltric; le! ~ I I C I I I  qlli ~ ~ I I C I I J  SC/ \'oi/ï/~'e, .yr;/ 1*(71/ r ( iv /~r  

propre szrr lui, il cioi/ I-c.s/er dehorrl qzroi ... 1 3 - c c  qlre / I I  iyoi.v ?" 

Revenant sur le parcours qui l'a amené à l'entreprise, A.K invoque ses réticences initiales à 

franchir le pas. II faut savoir qu'au bout de dis années passées en tant qu'apprenti et inalgré 

l'insistance de son inaître-forrnaterrr, il refuse de franchir le pas et de se mettre à son cornpte. 

"Bon j 'o\:u IS 17e'ur ~1e.v re.~/>olz.suh ilifL2.v. 1101 1 pu.v ~1c.v r~.spoll.vuh ili/C.v.. . ./'mu IS peur ~1e.v 

~~e.vpo~z.v(ihi/i/c~.v ~ ' U I I  gul*~~ge. .Je 11') 171cl .vc8tz/ui.v pu.v /o14/ ù .fui/ pt*C/ r j  u.v.vz41~~~r C~!I - /UI I~C.Y  cl70.sc.v. 

(.'e ri%s/ pus le /1'czl~u11 ij /îro~~~-ellzer~/ /îurlc)r qzri Ille ,firi.vui/ pczur: 111~1i.s conlnte je j7c24.1- /e  

I'e~~pliqzrer, j'mwis p~>zrr c1c:s \~ol.s, c/c!s ~Ii:gruc/u/iotv .vzlr les i~i;hic~rle.s /îluc~i:.v so11.v 111~1  

r-e.spc~/nuhi/i/L2. [...]. .-î~/.~.si, / I I  .YUI.S qu'en 11w/i21.i' c/c ~~zhcui~icic~n. /u  i.oi.v. u~:oir Z J I ~ ~ .  c/ië11/2lc 

17 'c.v/ pu.r zmc chose /c-.llcw~erî/ C\:ic/c>~l/c< /yonlr>rrl/ r j  rc:nnir dzi.jol/r (114 I ~ ~ I I ~ / c I I ~ u I I ~ " .  Bien sûr, une 

telle attitude n'a pas été bien coinprise par son entourage. Certains de ses proches 

inanifestèrent des siçnes d'iiiipatience, iiiultipliant les interrogations du gerire " ~ Z I U T ~ L I  C'.Y/-c'e 

~ L I C  / I I  I ' L I . ~  / ' i i~~~uIIër. V'' " Q I I ' ~ s / - c ~ ~  ~ U C  ,fOr~lru/io~~ pclt/ P I ~ C  I o I ~ ~ L I c . ' "  " l 'o~~rq~roi  / I I  t7e .fuis 

 CI.^ L ~ ~ I I Z I I I C  /C>//C' ~ C I : ~ O I I I I C  qzli il C*OIIIIIILJIIC'C ('17 I I I ( ; ~ I I C  / C > I I I ~ . V  q z i ~ ~  loi :)". I l  ne vo~il ut  accorder 

aucun irit6rêt à ces remarques. d'autant que son patron consentait à le iiiaintenir au garage. ".le) 

~ l - o i . ~  C / Z J O  .S'I/ II'\' U V [ J I I  / > L ~ . Y  C ! ~ I   le,,^ t/iff~cz~l/c;.~ . . (11~~) 111017 /~ire17/ 11 LI ;  171 ' I I C ' ~ O I - ~ C U I /  (J\YII/  C , I I ,  jeJ 

.sc~*ui.v ~ ~ ~ r c o r e  I Y J . ~ / ~ ;  ( / ~ I ~ L Y  0 1 1  /~*oi.v iu1.v c/7cr Ilri (le inaître-for~nateur). ./'~r\~tri.v z i ~  /JUII>II/ qlri 

n2'/zkhcrgecri/ ici cl/ r/z1i,f;ri,vuië17/ hë~r~rcol//~ CIO ~.ho.vc~.v pow. 111oi. Ho17 il .vc> /roiri,e yll'il tr L . O I I I ~ ~ /  

d e .~  d~ffic'l///c;.Y IllcrI?.~/rc'.v : l /  rJ c;fc; oh/igc; l'Cl7l/l'c~ st'i /I?ili.\ull c'l lot// C'cl. /.)cl/l.V e.C.V ~ 0 1 1 ~ / i / 1 0 1 7 . ) .  l /  

1u1C/ui/ ~ /~[ f ic~i /o  ilcl C , O I ~ I I ~ ~ Z I ~ ~ I .  CI 111'1117/71~~!c~1~ .SUI. 1r1i / I I V C ~ * I + Z I  3 1  I I ~ O T U / .  A 1011 1711/ro17 I J / ' ~ I  /~khc~~*gc; 



/?erzdun/ presqzle trois 171ois. 11 fuis lu .si/irulio/7 i;lui/ /clle que /71(il~qrc; SU gc;/~c:~'o.vi/i;. .vès 11zoj~e1i.s 

ne lui per~~ie/Iuic~~z/ pu.< L / ~ U S . S U I I ~ ~ Y  c ~ r / u i / z e ~  ohligulions erî\w-.v moi. .Je lie pourui~ j7u.v 

proIo11ger in~i<fï/îi /~~e~il 111olt S / U / Z I /  cI1cippre~i/i. A..JO/Z Iwlron &/ui/ i'ririn~e/l/ prÉlie~iu~i/ uvcc 1120i 

/huur], /ttui.v il 11 'u~+ui/ pu.v 1e.s I T I O ~ ~ I Z S  cfe r-eniplir /oule.r .ves ohligu/ion.r i7i.r-ù-vis de cè yzre 

,..ruppor/ui.v ù ~~u/e / i c~r j '~  11; /)lu vluru c/q~.vu111u c/iggeri/c> u-Y /1io111, ku/unu171 171u/u ko ~,so~lj .  

i3zi botlt du cony/e /hi IIIU J C I I I ~   LI .vëC.v/, .;hi cl6 ille r&.voz~~irè ù nie prwitlré cn rlluirz e/ 

cssqer ~ / e  rcle\?er Ic L / ( ; ~ I  ~ i e  I ' i~z~ lc~pe / î~ I~~ i z~è  //ll(~.jcvi'q~d ko/. [...]. .le 17ie .vrii~ rc/idzr col)lp/e qzre 

.je I I ~  poui)ui.s pus i)ii)rè conmzc? vu ulr-\-  croche^.^ des uu1re.s SIII-lold I O ~ , ~ ~ Z ~ ' ~ U ~ T - I ~ I ~ I ~ I C . V  uvuicnl 

dc.v d~flic~rI/c~.s. Ke:;'urdc.\, ci2.s (JUC /U p~11.se.v ù q z ~ ~ ~ l q z ~ ~ i i n  polir qzlril /e vicrvzc elz uide, / z r  /c! 

re/z~/.s conyî/c qzr'il u p1u.v  le pr.ohl2n1e.s qire loi ; hon 124 cont/îre~?~r's iyi/e qzrè 171ig hzl izek jw  

L/OIT ,su I I I U ~ U I J I  bop /11ii ul/zil/e ~101/ .v'u.v.vzi~~~c~~,/. ("c>.v/ cJ1l /lie ~ /~!b~~oz~i l lu~z /  /di clC~~~erdc>r/, è11 

cor~~wi.ssun/ des I Z U ~ ~ / S  CI des bus que jè .vrli.s (isri~)é Ù ce .v/udc"'. 

Ce sont ces péripéties plus que tout autre circonstanc,e qiii le con\:ainquent de se mettre à son 

compte. Grâce à des économies (50.000 francs) et deux jeunes apprentis que lui confie son 

ancien maître, il démarre l'activité de son garage sur I'einplacement qu'il occupe actuellement. 

C'etait en 1985. "/<II h iw ! / u  voi.s, uivc t/c).s huu/s cJ/ ~1e.v  LIS /~l j , jok di Liu~illl jrui r ~ u 1 1 . s ~ ~ ~ ~ ' .  

(';rûce 2 gr,j'ui pz/ Cl?oz~.vC ~ V U - T  fi,1111~ic,s, jle/z/rc!/ie/z.v 111e.v (~ppre/i/i,v, . /h i  hG/i zr12c> 11iui.vo1z O/ 111e.v 

pure/z/s ne .SO/I/ pus I I I ~ . S ( : ~ L ~ ~ / C ' . Y .  .Je  re11~I.s grûce ù DICZ~".  

En résuiné, A.K. refoulé du système scolaire trouve dans la inécariiq~ie un inoyen d'échapper a 

la condition paysanne, puis au désoeuvreinent qui est le lot de bon nombre de jeunes gens 

issus de l'exode rural Soit dit en passant, pour ce type de population, la maîtrise d'un métier 

artisanal est le seul mo!.en de réussir son insertion dans la cité. Et d'autre part. ce sont ces 

métiers qui aliinentent principalenieiit la cohorte des petits artisans indépendants. Pour reLenir 

à nos propos, nous notons que c'est la bienLeillance de ses deus tuteurs sociaux à Dakar 

(l'oncle et le maître de foriliation) qui ont inhibé son sens des responsabilités. La situation de - 

securité dans laquelle i l  a \.écu ne l'amène pas à poser coinine une nécessité son 

affranchissement professionnel. prPlude de l'affirination réelle de sa majorité sociale et 

co/zd~/io~z S I I I ~  YUCI 11011 des transferts vers ses parents dans les proportions qu'ils peuvent 

espérer. C'est une rupture dans ce milieu coconnier qui précipite sa prise de coriscience. 

C 79 ' I I  fait réfereiice siniplenlent au verseinent d'un \.critable salaire 

3 i 6  



De l'histoire familiale de Y.M.C., nous avons obtenu très peu d'éléments. Agi de 59 ans au 

inoinent de notre passage, on sait qu'il est né à Dakar d'une fainille de lirku ku/ciX1. Le certificat 

d'études primaires lui permet d'entrer dans la jeune administration séné:ralaise qui embauche a 

tours de bras. Archiliste à la Caisse de Sécurité Sociale, il se coule dans une routine de bonne 

aloi dans la fonction publique, jusqu'au jour oii i l  s'intéresse aus équipes de techniciens de 

surfac,e qui se deploient vers 18 heures, lorsque les fonc.tionnaires désertent les l-iureaus. Se 

fainiliarisant avec les ou\.riers, les questionnant sur leurs conditions de tra\.ail, sur la 

coinpatibilité de cette \.ie nocturne a\.ec la \lie de fàii~ille, i l  s'enquiert aussi de la situation de 

l'entreprise qui les embauche. Il  se dit alors qu'"il ,II ijn uituil yzri s'en nle/tuicn/ plein 1e.v 

poclii>.v poz4r ~ ~ u ~ / l q u e  c.lio.vc. (lui nf2/tri/ pus ~linhle" et que ce pouvait Stre une bonne idée de 

1 eur emboiter le pas. " 0 1 1  n j7cJ17sc. pu.s heuucot~p, 1~1ui.v chuqzr~' sen*ice, clzuqtrc. soci2lk u 

hc.soiii d'u~z scn.ice CI'~~~zire/ic~~~ rC;LStrli~r LIC S P . ~  I O C C I Z L ~ .  Duits 10.v U I I M ~ ~ S  1970 ci:/ui/ pu.v 

c~0111rne 17luin/e11u11/. icf.v p~r/ro11.~ .Y ' i~ lq t r i~ /u i~r~ /  C/O / 'iltluge (/t> /c1141' hoîlcz c./ il.(. t~\. '~~ii~li/  foz4.v uli 

hu(/gi>/ polir çu. 7i)u/c.v les grcriiclès .vocic;/&s C/\?UIPII/ /CM pl-oprc> SC>I'\~;CC ~l'c~r7/re/ieii L-OIIII I IC 

~/rrt.s l!4cb11ini.s/,w/ioir. Alrjozi~-ti'ltui IL? cho.ves 0 1 1 /  hic117 cI IuI~~L; ,  Lj ITUI./ IC'S 0.14i.(;, les 

unrhci.r.sir~li..v, pllis hei114~'01q> /te S ' ~ C C Z ~ C I I /  ~1ir c'o17fIïr/ clci 1ëzr1:v c-'lilj~l~~\-1~ C I  C/C 1ezrr:v Z~.~CI~CI:Y.  .le 

lie pur-le pi~s (le 1 '/<iirt./ ... / 1)01lc, poursui t-i 1, ,;'ui 1 ~ 1 4  qtr'il y (r\*uif 12 uric po.v.vib iIi/k. .Jfu; 

t/e17zulzc/2 zilie i17t/1.~po1111/2 cortnilc) or1 / ~ c ) t t /  l i~  fi~ire tJuiz.v 1:-l~lii~ir~i.s/rir/iorz, 111cri.s nloli 

i/iredezn. r<firscr. ,\luis ho11 conuizc j'c;iui.s rléjN u.v.sez CI \?CIIZC~ ~ I ~ I I Z S  I I I O I I  proie/ et qzre i1e.v 

~o~t / c~c / . v  q c i  rcvporh1c.v (/e Ilr3~111~i1iI~f ru/ iori I I I  ' ( / IY~ICVI/  U . ~ . V I I I ' ~ :  ~ lc) .~  17 l~ir.c.hcjs Ù r u f l ~ ~ ' ,  

i'ui ~110r~.v  dc;cai[.lb de ~ / L ~ I I I I . ~ . ~ I O I ~ I ~ ~ ~ .  ,il011 p~.c~r?lic~r COII / I .U/ ,  je l'ui Ito~ior~; el1 C I ~ I ~ U Z I C ~ Z U I I /  ~ic~z!f' 

olri!ric~rs. (."e.s/ [~pri~.v .sê111~11te17/ (111~  ,;\ri pr;.v 10 I?cgi.\/rc1 clc~ C O I I I I I I C ~ C ~ ~  (vit) e/ 1c.v ( J I / / I ' ~ s  

-fi)rnicrli/2s. ("o.zl crllc; /I.?.Y ~>i/e ,  ~ L I I ' C C ~  (jzre. j'~n,~li.v L/CS ~ ~ C O I ~ I I ? Z ~ I I ~ C / U / ~ ~ I ~ . V  (le 1,. . ~ ~ ~ . s L I I ~ L / ~ ( ~ I ~ I w ,  dc 

./. ( ' 011111 '~ .  

La régularisation de sa situation administtati\e est facilitie par les appiiis politiques dont i l  a 

pu bénéficier, lesquels ont prticipité la croissance de son entreprise de nettoiement et 

'SO I l  faut eiiteridre ' le  iiie suis accompli". 
5s I Littéralement signifie "celui qui parle ilne langue" mais désigne en fait ceux dont la langue riiaternelle est 
autre que le ~~.o/( ! f :  



d'assainisseinent. " . ~ ~ J U I Z /  11121nc lu fm ~ C J  lu ~ I C J ~ L V I ~ I I I L '  C ~ I T ~ I ~ C  ~ 'C ' ,Y ISI~I ICC'  tic 1112~1 .\oc~&/f. .l rçli~u~.~ 

gugné le n~urclzé &.c id1czl1c.s pl lh11~~ c/è lu r~;gzort du ('up- I2r/. 131 CC' tcnlps lù, or7 17e pur lu^/ 

pus è17core tle ('o~lunznltr~r/& Iirhu111e c>ncore I ~ Z O I I I . \  tics n lu~r~es  tle qlrurficr. llorzc ntes fqur/>è.c 

~ U I . C O U I ' U I C ' I I /  lu ~ G ~ I ~ I I  po24r 17e//oj~er c/ erz/rc/er~lr le.\ i,e.\pu.slc.nrze,\c èt 1c.c ~/oucl~e.e publique.$. 

l'oza. cort/1171ièr N ;/ri> ~ U ~ I ~ C I I I I ,  . I ' L I ~ J C I I ~  II~VC.\/I L/UII.\ de.\ C U I I I I ~ I W  ~ ~ I . ~ . ~ U I I I I . ~ J ~ I I I C ~ I I / ,  tlc).~ 

po~~zpc.c... Ii~r.v 198 O, 1982, IO b o f / ~ '  es/ clci'ei~ue ru/>rt/cnzetz/ UI IC  gt-ut~cle J 0c1~2é. ./'o~uI.\ 

e~~ihuucl~k prè.c tle 200 ozn-rrcr.v 4/ I ' I C ' I ~  que 111011 co~ttt-u/ uirec ILI ('o171rlr~tle L/C' Dukur lozlt'~r(~~/ 

uurotlr tle 45 11zrll1o11~ ti~'-ficrnc.s />Ur /r~tl~e.s/rè ...Io. 

Ce sur quoi i l  s'est particulièrement étendu ce sont ses attaches politiqiies. En effet, dès l'abord 

de l'entretien, ses premiers mots ont été axés sur son introduction dans les milieux politiques 

et certaines difficultés qu'elles I i i i  valurent. "./O /o~~ch(li.v 1e.v 1701ii1710.v ~7oli/iq~e.v, nous dit-il, ,je 

peux nz6111e dire qtre ccr/uin.v c;/~ricii/ Lie /r$s hotts U I I I I S  C'I il; ~ii'oiz/ Gitort~rC~tzerr/ ~lidk. h.JLlis / 2 4  

.vui.s les ~ C I I S  .votz/ 117ë~/i.vu1t/.v .vzlr 1t1 ~ ~ Z I S S ~ I ~ .  11.v .JO171 10111 CC' (lui C'.Y/ LIC /c:71t' potliloir J ~ O Z I ~  /C 

hurrer lu roule. . J ~ ~ ) c ' z L ~  IL' tjil'e que j'ui pus nlu/ ~l'c.rm~'~~ti.s". S'ensuit dans un long inonologue, 

ses inultiples responsabilités assoc.iatives et les inimitiés qu'elles lui valent. La résistance à ces 

épreuves est interprétée comine la marque de son courage à relever des défis. "l..!~t honlnle 

.EUIIS L ' O Z I I ~ U ~ ~  L/ IMS ccJ nlondc. ev/ 1111 lzoriin~e q~ri nrc~.vis/e pus. Si lu />usses /o11 /e111p.s Ù /e 

dènlrnl~/èr ce quc 1c.v gerts pcrzsc)nt, ù /ot!jottra ilouloir I c~s  cott/e~z/er; /u  11'ur.r-ii7e.v Ù rien. f'crrcc 

rpre si /u \!us L ~ U I ~ S  I L ' Z I ~  S ~ I I S ,  i1.s ilo~tl clirc "uh. olr le strijail, il rte /iet~/ I?US SCI puroliJr' O Z I  'ri/ 

uhoie nrui.v il IIC' rl~orilpr~s" /L/UJ? I ~ I ~ U M J  121U111e t/ll  I ? I c I / ~ / .  ï i l  I J O I . ~  ...". 

Nous avons affaire à un entrepreneur qui n'a existé que par le bénéfice qii'il a su tirer de son 

entrisine politique. Personnage haut en couleurs, i l  exprime à son niveau le type de brouillage 

des frontières entre les rôles sociaux, politiques et économicluess". Du reste, le ressac qu'ont 

connu ses affaires a pour corollaire principal. la disparition de la scène de ses principaux 

soutiens et de la difficulté ii établir les iiiêines t!.pes de rapports d'allégeance a leurs 

S U ~ C ~ S S ~ ~ ~ S ~ ~ ' .  

" Cf. O. Vallee ( 1991) ou S.-F. hledard ( 1993). 
5x3 Des disseiisioiis éclatent au sein du P.S. suite à I'amvée des "tecliriocrates". Ensuite les expériences 
d'ouverture déniocratiqiie en fa\,orisant la présence de membres de l'Opposition dans certaines adniinistratioiis 
perturbe la stabilité des contrats clientélistes. Cf. les dé\-eloppeiiieiits de hl -C. Diop et h l .  Diouf (1 990). 



49- x,4.S. OU QUAN11 1)ES.FEIA' NO 12 RII-IAIRE C'OA'TR-1 RIE C'ON11UI7' A I A  C R U  7ïON 
I.VDL'STRIEldl-E 

Le parcours de Y.A.S est identique en de nombreux points à celui de 1. S. 11 est originaire de 

Daara, une région située juste au Nord de la région de Louga, d'une fainille de pasteurs (lîcwl). 

Après son école coranique, i l  suit les premières cohortes de migrants ruraus qui deviennent 

coini-iierçants ambulants (ou hc~rthrck -ftrk), concierges dans les établissements publics 

dakarois. 11 s'in\.estit dans le colportage à domicile (principalement du tissus 1,ugo.v) durant 

plus d'une dizaine d'années, avant de trouver une cantine dans un inarché excentri. Lorsqu'il 

réunit suffisainment de capital, i l  s'expatrie à Abidjan ou il  ouvre un restaurant en inêine 

temps qu'il entretient un coininerce. S'ensuit l'ouverture d'un autre important commerce, au 

Cameroun cette fois-ci, qu'il confie quelques années plus tard à un ineinbre de sa famille. 

Durant la dizaine d'années qu'il passe au Caineroun, i l  arrive à se constituer un réseau d'appui 

très dense dans la coinniunauté sénégalaise. Sa réussite écoiioinique et son dynamisme 

militant en font aus yeux de ses concitoyens expatriés un de leurs représentants les plus actifs, 

surtout au inoment où les échanges financiers entre le Caineroun et le Sénégal connaissent 

quelques cahots'". Pressenti pour occuper le poste de consul honoraire, une cabale inenée 

contre lui le "clc!goû/c cur~.c!~t~crtl de lu poli/iyueW et précipite son choix de retourner au pays. 

A Dakar, i l  reprend pied en se lançant dans l'iinporiation de tissus et de biens divers en 

pro\.enance du Nigeria, de Corée.. . 

Malgré la bonne santé de ses affaires, il cherche a expérimenter de nouveaux sentiers 

entrepreneuriaux. "A74 ilChu/, \,ers 1990. ces clnn&es 16, jë vozr1ui.s 111e llr11cer dc~11.s I ' i ~ t ~ ~ ~ ~ o h i l i e ~ * ;  

jh~~ui . ) .  / ' I I ~ / C I ~ / I O I I  (10 co~~.vIr~rir~ tdlle cile; H1,A:l. /\ .icri.v ,je /TIC! .szri.v rui:i.ve purce. ~ ( z t c )  , / h i  cern if lrc 

f~~zicl~>nrcn/, créer. 1r11e zr.vi11c c1c;1ui/ heuzr~oz~p p1u.v héll<ft(jlle. .V'e.s/-cc pus que / o ~ t /  ce qui e.v/ 

u.vi11e irppur/ië~~/ UILY /71hcrh ou u1r.1- IILI~. .  JdrI;/(4/ 1zo~fui/p114.v l-ie11, c,'e.v/ li'rcr111u/iq1rc~. l&+gii~+~lc 10zr.v 

les "1.i~~11ur.d.s" qtre le ,SL;i~&gu/ u C ~ I I I ~ I B ,  (/ZI'~.YI-CEJ ~lll'il,~ 0 1 7 1  /~li.v.vc! L / C ~ I + ~ I ~ ~ C  CU'; :/ I\>ICII oz/ 

1"-c.vqttc. X,fui.v 1411 l~i/j:v rw  pi)^// p(r,s S'CIT .\o~./il. cï!nini~> qcr, CI? r ~ l i . v r r ~ l /  . S ~ V I / ~ I I I C I I /  SZ I I .  ICI  .SC'II.Y LICI 

Iri~7i/irrfii'c, Irurge/l/ e1e.v U I I / I ' ~ S .  I'lrrce que le jour oit ils c'17 O I I /  nwl.rc orr lc jour oit il j: L J Z I I I J  

(Ic1.v /î1~0/11~~17~e.v, ils .vfc)17 i/*on/ , Y L I I ? . ~  SC! .vo~rc*ier dc> quo; qzte cc .voi/. 11.v 1 1 ~ 3  \-oic?11/ L ~ I C  I ~ I I I .  ~ I ~ / L ; I . ; / ,  

c'/ C'C.V/ / 7 0 ~ 1 7 7 l l / .  / ) 0 1 7 ~  17011.S, ( j l l ~ l l ~ /  0 1 7  U /il C / l ~ l l ~ ~ '  d'~ll~01r 1/11 /Y11l, l / , f Ù ~ /  / 'L I / I / I~ ) . c~  L / C - ~ U C O I ~  Ù 



coni/7lé/cr no/r'e int/li.s/rie, pozrr- I ' C ~ I I ~ I I C I C C ~ ~  les ltlh~ih qtru~iti i1.v /~ur'/ir'or~/. I'ur'ce qzi ' i l f N ~ /  pu.s 

G/re LJI~C?, 11,s ~'orrl pur/ir z r ~ z  jotn' oz1 I'uz~/re. ( N ,  j'i'ri szris sûr'. /)ont* moi, fu i  i'olrlu.fuire zrr~e 

tlsinc /?oztr pr'otlzriro (les choses qui)r~ 14tilise lo14.v les jonr'.v. ,le /ne szti.~ r'eri.sëignk LIII pc.u 

/îcrr./r>~i/. j k i  C O I I / U ~ / L ;  des ,fi,zrr.r~i.s.ve~~:~. . S Z I I . / ~ ~ I I  des ~1iirtoi.v~~~ purce qz~e j 'u i~?z~ hiet? iez1r 

11reri/u11/~. ,J'ui jrivi/i Ù ~-i,vi/t!r dc.v 14.v117e.s u'i~!clrse.v l i - h ~ ~ . ~  ori (.'or&, c i  ~ ~ o i r  ~k).s 11~i1c11itie.v 1r'ir .v 

puissur~/e.s qlti ~fÙi.suicli/ ~i'ir~l/~or/e ytioi qtr 'ori ~:otr/ui/. (."esl /Ù que j'ui I'U 1e.v I I I U C ~ ~ I ~ ~ C . ~  L/C 

.voz~ff/uge pot//.- jihriq 14cr (1c.v .V(/~-IICY.Y C I I  plu.v/ I ~ I I C J .  ( 'u 111 'u fol41 de ,v14i/c> pl14 01 $*ci c~)r're.vporiti(~i/ 

uiwc n1e.s pc/i/s nloj!crzs. ,Jhi~~i.s  pre.rqtre 100 nli1lio~1.c. c/c ji-crncc. cn ji)rztl.v pr.oprc.v. Ifroi/ci 

conui?cn/ c~'c.v!pur'/i /ou/ CU". Au iiionient de Ifenquete, la sacherie de Y.A.S. n'avait pas repris 

la totalité de sa capacité de production, après avoir connu d'importantes difficultés nlenaqant 

sa survie. L'audit inené par des bailleurs de fonds publics (le Fonds de Proinotion de 

l'Entreprise) a dkboiiché sur une restructuration. Si bien que l'unité n'einploie guère plus d'une 

vingtaine de personnes. 

Pour résuiner le parcours de Y.A.S, on peut presque reprendre ce qu'on a dit à propos de 1.S. 

concernant I'illettrisine, les origines modestes, la philosophie d'endurance et d'ambition, le 

processus de conversion du capital commercial en capital industriel identique, tout coinine le 

discoiirs Ikgitimant aux accents patriotiques. La particularité de son cheinirieinent réside sur le 

croiseinent avorté eritre l'itinéraire économique et le destin politico-notabiliaire. 

M. Tra est le jeune patron (34 ans) d'une unité de menuiserie bois et d'anieublenient qui a 

accédé à une belle notoriété dans son milieu. Issu d'une famille oii on est nieniiisier de père en 

fils, i l  est le seul à s'Stre ".\p~c~rti/r.~c;" dans la tapisserie, pour des raisons qui ont beaucoup à 
580 il avoir avec la \ olonté de se distinguer et de "pr'o~~i-c*~." à son entourage . l)c41z.\ I ~ O / I * C ~ ~ U I I I I / / L ~ ,  

/ozr/ Ic. 171oii~Ic. es/ r~lèriur.\~c~r.. A lori /)>rt> (I\ 'LII/  sari L I / C / I C > ~  Ù 1c1 ( ; I I C ~ I ~ / C J - ~ ~ I I ? L ; C ~ ,  17lo1 le S I I I . ~  IL) .~c~zil 

584 I I  s'illustre notaniment dans les négociatioris avec les autorités séiiégalaises sur les questions de règlement 
des mandats que les iiiiniigres envoient régulièrenierit à leurs familles restées au Sénégal et que celles-ci 
é rouveiit énormément de difficultés à percevoir. '' En tàit i l  s'azit de ressonissa~its de differerits pays asiatiques assiniilés ii des Chiiiois On pense d'ailleui-s qu'il 
s'agit de Sud-Coréens. 
SR6 Sou\,erit pour friire oiiblier leur stati~t 1)assG de  "nioutori noir." de la famille. les ilidil idus iiicttent en a\.arit leur 
nivea~i de réussite. 



nléfiers conylc;n7ell/~rirë.v. ,1 1ui.v 1120i j71i /rou\~é qzi'il t;/uil p1z1.s i~l/t;re.v.vu~~/ tle ~~o~z~zui tre  ICI 

fiipisscrie, je 117e szris clit qziril~fù/hi/ L:le\~or le nii*euu tk nztlî/ri.ve du 17zi;lier de cyur~~i.s.vetir U 

celui tIe I I I ~ I I Z ~ ~ . S I ~ I :  lu .v~ii.v, lu I I I C I I U ~ S C ~ ~ L )  C'SI e:1~.wig112e 1tzê111e ~ U I I S  /CS ce17fre.s. Or /70~r  lu 

lupi.vserie, il 11;): u 1)u.v I / I I C )  s~l l le  C;COIC uu S21légul oi1 011 pezrf lbpprentfre. C."c.vt y uelyzre ~~11o.v~ 

t/c conipliyuh c:t l>o11r L.C/CI, elle hloqtle [ferme les horizons de] heuzrc.oy7 de 1)utroi~~. .llui 

i~otrltr que l'un~crrhlen~c~~z/ .voit 1 7 ~ 0 1 1  171C;/ier, Z I I Z  111~;lier qtli c:Iurgi,'il 111e.s co17y)2/e11ce.v, cur il 

penne/ do. f ùire p1u.v (1. ~'ho.v~>.s". 

Pour cela, il est amené à quitter l'atelier paternel pour corinaître la dure condition d'apprenti, 

inais en utilisant la possibilité qui n'est pas donnée aux autres condisciples de changer de 

maître-fonnateur. "( 'e 11'c*.vf pu.v U\WC 111011 /7i're que j'ui ilppri.~ I I I ~ I I  17zL;[ier. l,t4i il C;/CII /  

n7e11uisicr siny7lc. Ho17 , j ~  .vuI.v resfc; ( I \ ~ ~ Y  I I I ;   CI hi 177uy tIc)gCr (le temps de m'aguerrir, cela 

correspond a la période de pré-adolescence), \v,a 14 on  13 u17.v. I:i~.vui/e, .je sziis al/& chez uurr 

ortcle fupissier. Au ci2hnt ccJ r;llc-'/ui/ pus iqrcrin~e~~/ po~w Cfre so17 upprc)~ifi. ,J'rrllui.s Ici-hu.v lui 

dorltlcr zm cozp (ie 11luill. .Je Irli ~ii.vut.v (jutJ p1tr.s /art/ je \)oudl.uis jùirc son nlkticr, j~us 2trc 

171e11ui.vic~r. I,uI, il I I C  I I I C  pril~ztlif 17u.v (4.v .vc;riezr.~-. Ho11 q~/idque fe!11y7.s uprkv, .je \,c~~iui.v / 011.v I t 5  

jozns e/ conzn~e CU jc .su;.v ~.e.v/i; u\~ec / I I I .  hl011 psre LI coll.vidL;rL: ~ Z I C  S I  crL:/ui/ CC ~jue~j'ui~71ui.v, .je 

I I  'UVUIS Y U  '2 ~ l f i i ï . ~  c ~ ~ i t c ~  \'oit/ 12". AU bout de cinq ans, i l  quitte son mentor, estimant que la 

perception que celui-ci a du inétier ne lui permettrait toutefois pas de détenir tous les 

rudiments nécessaires à l'exercice du métier tel qu'il pro-jetait de le faire pliis tard. ",Je szlis ullc; 

tfuns un itl elier oir 1') PLI/ ro11 u IY.II/ ~ ~ U I I L * O I I / ?  tke C J I I L ~ I /  i;.v c f  hc~~z~c'ouj~ de C O I I I I ~ W I I C ~ ~ S .  1.. . 1 7 i1  

.orris, .s'il 1 7 3 1  il  lîc4s bc"ln~-o~ip tic> /rc~i.i~il, t w  17e /JL:ZLY 1)u.v ht~ut~cor~p u/~,r?r~liri're. 0 1 1  tiif / O I ! ~ O I I I : ~  

ife choi.vir les u/clicr.v qrti I I I L I ~ C ~ I ~ I I I  polir upprc11(/1+e 1111 111ktièr. I I ' I I I I J ) ~ ~ ~ ~  I~qz~el. ( 'elu \)ezr/ 

t/il'ë cl<jO y~ië le /7~//1.ril1 /~.u\~(~illc S ~ I ~ ~ I S U I I I I ~ I C I I I  . . hic17 /)ozlr ~ I I C  IC.C C ~ ~ L ' I I I S  ~ ~ I I I I ~ ~ ~ ~ I ~ L ~ C ~ I I ~ ,  L~CICI 

\YW/ dire quri1 1)ë11/ /'~1j7j701~1e1~ ~ I I L ? / ~ I I C . ~  ~~17o.v~). /. . . 1. . J e  .vzlI.v 1.c~.slL C I I C ~  I I I O I I  L ~ C I * I Z I C ~  /7~/1*o17 

] J ~ I Z ~ U I I /  / ~ o i , ~  U I I . ~ .  /:II I O I ~ I ,  ,jr(ii 17u.v.s2 171111 i11z.v 2 L I I ? ~ ~ L ~ I ~ L / I Y ~  111011 I ? I C / I ~ ~ I * .  ,IL) C O I ~ I ? U ~ , S . S L I I . ~  folif ce 

cjzlc 1f1o17 pu/1'o/1 ~ ~ ~ Z I I ' L I I I  111~uj7pol~c'r e/,je .VU\:(IIS q14'11 ji LI\+LII /  . . z111ë /)UI./ ~jt/~',juil~uis pe1:so1711e 11ë 

1 1 7 r ~ ~ / 7 ~ ~ ~ 1 7 C / l ~ i ~ 1 / .  ('('Ill ~/i'\'CJi/ \'i'1711' t /1Y'L8 111017 ~J111h111011, (/1>CJL' 111011 ~ . Y ] ~ ~ ~ I C ' ~ I L ' ~ J .  ("C'.Y/ /701/r CC/ ( / Z I O  

J 'UI  t/6''1e/C; drO~n'l'll' 111011 j7rOprC' L J / O / / O ~ .  , / '~ / i  /l'~ll'~ll//6 (Ill't/(IlîC> lC17lp.S U\lc'C' l l l eL~ , f l '~~C~.~  ill ' i l l l /  di! 

le .fi~Ire. ("c;/LII/  C ) I I  19,y.?. ("c<,s/ 1915'2 ~ I I C  .;'(II oInl~)r/ 171017 /7rc>171ior i~/c~lie~+, L- '~ /c I I /  .SUI. lu 

(.~orlziCl~e". 



Par la suite, le parcours de M. Tra. ressort du s~t~c~e.s . s -s /o~~:  En effet, exposant des meubles de 

style européen sur un lieu de passage très fréquenté pour accéder aux quartiers résidentiels de 

Yoff, Fann, Point E, Almadies, (où se groupent ambassades et résidences de personnalités et 

d'expatriés), ses affaires inontent très vite. 11 recrute ses principaux clients parmi une 

catégorie économiqueiîîent privilégiée. Bientôt, i l  déménage sa production au doinaine 

industriel, pour ne garder que son espo-vente sur la Corniche. Entre 1986 et 1990, i l  prend 

plusieurs fois part a des foires erî Europe et au Maghreb. En 1992, son affaire connaît un coup 

de pouce inattendu. II  fait partie des entreprises de différents secteurs que le gouvernement 

ko\veïtien avait invité à répondre à des appels d 'ofie apres la guerre du Golfe. ",le 17c pezLr 

pu.v clirc ~ I I P  je .sui.v /eprcln~icr ~luns 117012 c/o1?1ui17e, 171ui.r ce clon/ je szti.~ .sur; c'i,.v/ queje 17e .rttis 

/)U.\. ~ ~ l ~ l l l l  /CS (/Cl'lliC'l'.\.. .GU.\. .SOI7IIIIC!.S L'017171/.\. J)~' l l ' /Olt/ .  /)il.\. .\.ëlt/~!l71ëll/ UII ,%;llCgU/. ~ > ) Z I /  

tlc.r~~iPre~t~cr~/, ~/c.v ~ P I I . V  qiti olll k/L; cri ( . l l ~ ~ r u j ~  n1i)lli W C O I I / C  uiwir vzt ilzu pttbliciié cn Arubie 

S'uozrlliie. /... / ./c ~11i.v 1/11 L/CJ.F P ~ P I ~ I I P ~ . ~  N ui>oil. po~'iC /u prodzlc/io~~ . V C I ~ C ~ ~ J / U I S C  .voz1.s CP i7istrge. 

A,iui~~/e~?cfri/ ~ ~ L I I I C O U I , ,  (le ge11.v ~017i .\.tir lu I ~ I Q I ~ I P  I:OIP. ( 'u, c'e.vI 1/17 U ~ ~ C I I I C ~ I I I C ~ T ~ ,  C'SI-CC' qtle lu 

\'OIS .Y'' 

M. Tra. est donc de ces patrons pour lesquels l'absence d'instruction n'a constitué ni un 

obstacle à la conception d'une nou\lelle logique de production, ni à la conquête des inarçhés 

extérieurs. Les éléments qui transparaissent comine décisif? dans le type de processus où i l  est 

engagk reposent sur I'ainbition et la \/olonté de soutenir l'effort nkcessaire à atteindre ses 

propres oL>-jecti fs. ",~LIII.Y i.olo~ziC ci u111hi/io17, ilt 17e ~ C I L Y  pu.v rc;u.v.~ir. ,Volt, 11 fÙ11i de /'u111hi/io17 

druhofi/, pu1.c.e qzlir\~cc tlc / ' i a ~ ~ h i / i o ~ ~ ,  in ~ J S , ~ ~ ) ~ L ' & I I I C I ~ /  (/es obl;~c/jI:s V U ;  ~017i L'/UII:Y L I C I Y J I ~ ~  loi. 

1,2, il.~ùrti /LI iso/olu&, 'fi.  /r coi~c~rrir.uiio~~ p0111' po~t\-oir ~ I I ' L I I ~ C L ' I :  .Jc 17'ui 1m.v ~ ; C O Z I / &  io~/.v 

c0ë l~v  qui 111e ~ / I , ~ U I L J I I /  (IZIL' ,141~ui.s /CS !L>ZL\I /?11t.s gro.r (IUC lu ICIC,  qztrol~ (I  /OZ!JOI.II:F i~'ti l:~~i/lk LIC 

ic./Ie.f&qo~~ ë[ qu'il I I ~ ~ ~ L I / / ~ I I /  pu.v c l ~ ~ ~ g r ~ r  or! ~ v c i  c-cp/u ...". M.T .  a équipé son unité de machines 

bois n~ultifonctions. de machines de coupe et de couture assez sophistiquées. Mêine s'il a 

développé le salariat parmi la \.ingaine de personnes q~i'il enîploie, i l  a tenu à crker une 

atinosphère familiale de tra\,ail. Ainsi par exeiiîple, le repas des einployés est le nîêine que 

celui ~~~~~~k à son doinicile. Ce sont deus employés qui \.ont le clîerclier tous les jours ai7ec 

une des cainionnettes de l'entreprise. M. Tra. partage rt5guliéreinent le repas avec ses ou\.riers. 

$47 " La ( ! I I I I .LI  correspo~id au \-oyage a la hlecq~ie hors de la période d u  peleririage. Elle est resen.ee a la catégorie 
des iiidividus aisés. 



Le cheminement de B.T. emprunte peu à celui des entrepreneurs issus du secteur du 

coininerce infonnel. En effet, i l  est né à Dakar dans une fainille modeste originaire du Sud-est 

du pays. 11 poursuit une scolarité irré~wlière, qu'il abandonne au niveau du Brevet, perturbé 

par la pratique sporti1.e. En effet, doté de bonnes qualités athlétiques, i l  se signale d'abord 

dans le championnat local, avant d'être régu1it;rement retenu en sélection nationale'". Comine 

de nombreux joueurs de sa ginération, i l  choisit les chemins de l'exil pour devenir 

professionnel en France. ' ' ( _ ) ~ I u I I L / . ; ~ I  C ; I I I I ~ ~ ( ;  ë11 I"r~r~zce. .~ 'UI>UI.S  1111 /~LI \ .YJI / .  .Je lie S Z I I . ~  j7u.v ulli! 

12-bus pour. élu~lier ou ~1ppre17c/r~ 1417 17z(;/iel: Ho11 .;\II jolk ~ C I ~ L / U I I /  p1u.v (10 ~11.1- U I ~ S  C O I I I I I I ~  

pr.o~~.v.vionrtel. Sui/c 2 tuzc .utrc~cc.s.sio~l tk b/e.s.slrrcs, j'ui co~~utretzcc; Ù e11vi.vugc.r ltlcr 

rc~~~ot~\~c~r.sio~i. ( . ' O I I I I I ~ ~  ;'i~\~cri.v ~I i j2  ~1e.v q ~ ~ ~ r / ~ f ~ c ( ~ / i o ~ z . v ,  u\~utz/ (le pilrt11- cI&jù jlc;/cll.v o z ~ r i ~ r  

dri~~1pr1~1rer.1c>, j'ui /rott\+ ~rdccg ù 1411 ~Iirigeutl/ 1.111 e171ploi du1z.s tme 1111pr1111c.rie. f i 0 1 1  clC/ui/ /rLv 

hic11 purcgc) (111~ jlu\~ui.s L I \ ' C ~  CYI  L / ~ ~ L I -  .vuluir~>~. I.)oIIL',;c ~ ~ U I W I S  éco/l01lri.v~~r pu.s IIIU/. 1:11~1ri/e 

côlc; /I+U\ wil, /Ù c'&/cri/ ULI /  1.e c h o ~ e  C * O I I I ~ U I ' L ; C  (11~1- IIICIL*/I 111e.v strr Ie.vqz~elIe.~ j'ui / ~ L I I ) C ~  1lIk. ;U.~LIZIL' 

12. l'us (le bricolugc~, l7ir.s t/'in~p~.oi+i.su/io~~, c/c!.s pros ... II y rri3zri/ (1e.s I ~ Z ~ I C ~ ~ ~ I / C ~ S  /1+.v 

.voj~l~i.s/iyz~Ces l7our ltloi ~rlo~:v yzre 11lo17 pcr/rolr cs/iittiri/ (lue cli;/ui/ dcyù t l ~ ~ m s c ; .  Q I I U I I ~  j'iri 

pris Il1 rG.vollr/~o~z I I T C ~ I ~ ~ I .  ~ r l r  ,Yc;~ic;gu/, j'ui purle; I I I O I I  prole/ L/C I - & ~ ~ Z . ~ L ~ I - / ~ O I ~  ù c1e.v U I I I  1.v. ii 

~noli 17ul1.011, e/c. Ii)z~.v lzloll/ ~ C I S  di; di~ccor~l .  1.e.v ~.<f/c~~-io~l.v c;/uiell/ L / Z I  geltre : "/u .vui.s hic11 

(ll~'i111 piljv.s, i/ 113: u 17111.~ I - ~ J I ~ " ,  "~-c~,v/e! t~ei, / t i  17e~1.v (/cvc~~iir c~~/rc~î~ic~~rr"... J'ui e11/cj11t/i1 fo111e.v 

.vor'/ë.v (le c11o.v~~ ~~L!gu/l~-c).v C ~ I I I I I I ~  QI. I<ures orl/ L:/k ci.1~1- qlli colni~~c. 111o1z 1îul1.011 11li)11/ 

.vozi/eti14. /,es c~o~z,veiI~ le3 1711~~ i/\~i.sc;,v O I T /  &/& t/e 1110 (/L!.vi,q11c~ t/cz.s ~~rio~.i/c;.s. i J I I ,  il f i~I/c~i/  qzlc>,;c> 

I I I ~ ~ J O ~ I I I ~ ~  u u ~  /~!c/i/7ic/ltc.s n~ot/c~~.~zc..s, uj~prc<nc/re 1c.s rio~ci~c~llc~s ~?lc:/hot/c~.r 1icle.v ù /'i1~fi,1~171u/i~~t1c, 

l e  2 '/c~cilol111lc! I l  1 1 r 1 / .  / f / /  u11.v; q11C,;rl/7prcll17c t/i>.v ('/lo.vc~.v, .VIIl' ~'ollllllc!lz/ gc;/'e'r 

cl/c. l ~ ' i ~ ~ i i / c ~ ~ ~ ~ c ~ ~ i / ,  j 'i~i 1~79or/c; 111o1z rc>/oz~/- prc~.vqzi~ L I ' Z I ~  u17 c>/ ~ I ' J I I I Z .  ,%Y 11101.v ~ I I Y ~ I I /  lu L / ~ I / C ?  LIC 

nion c/L!jxrr/, 117on po/~.oil 111'cl ~r.vsi.vrc~ pozrr. f'rirc IL> jîoi~l/ .vllr / ' L I \ : ~ I I ~ L . C I I I C ~ I Z /  c/t'~p~'oyi~/. (_I~~c117d,jr(li 

.fui/ 1 r i ~ l \ ' ~ ~ ~ / ~ i ~ . ~ ~  c/c IIIC'S he.soi1r.v cJn ~?lcr/G~.ic:l,' /ou/ çtr, il u ërigcxé cri:cc nloi t/cs t/c;11~urc~11c~.s 

(11.pr2.v ~1c.v . fi,lnïli.v.cc~r[~..\, t1p.v /~~*of~.v.vio/z~~c~I,~ qlii \~ouluii/rr/ i.crtiozn.~~lcr IL'LII..~ I / I ~ / ~ ' / I ~ / I C ' . Y .  . I'c'11 i l  i 

C Z I  j~otir 50 1l1illio1i.~ L I ~ J  f i- lrt ic~.~ L ~ ~ ~ ~ L / ~ I ~ c ~ ~ L ~ I I I : \ . ,  (le .vce~~~~lcrl:v, rolu/ii~c.v, clil p~v~.u.ve.v ... 1111 

5Sk Le basket sénégalais (tant au riiveau niasciilin que fèiriiiiiii) a joué les preiiiiers rdes  dans les aniiées 1080 sur 
le contirieiit en glaiiant plusiei~rs titres ~ U Y  ciifterentes cc)nipétitioiis coiitirieiiiales. De rionibreiix joueurs soiit par 
la suite devenus protèssionriels eii France 



Dans ce témoignage plusieurs choses sont évoquées en arriére-plan : la difficulté de suivre 

une scolarité normale dans un cercle familial étendu où I'indi\lidualité est diffuse dans une 

importante fratrie. Le sport apparaît alors comine un échappatoire à cet univers, qui en même 

teinps ouvre des horizons de possibilités d'insertion professionnelle (comme trou\er une place 

par l'entremise de dirigeants de son club sportif, puis l'expatriation), que les parents ne 

peuvent offrir. Le sport a constitué le vecteur qui a porté les ambitions de B.T. c'est par la 

suite que ces ambitions qui n'étaient que sporti~res, ont bifurqué vers I'entreprise et le désir de 

"r~uliner. y~re/yzre c'ho.~". L'expérience à l'étranger a été décisive car elle a permis d'extraire 

B.T. du cadre familial qu'il dit de pas supporter, donc d'éviter les coniporteinents déviants par 

réaction, mais aussi lui a "ozci~cr-i /C.F yeu.~''. Mais tout cela n'aurait pas été possible, s'il n'était 

pas conjugué à sa force de caractére et à une évaluation précise des ressources à convertir. 

Son chois de I'entreprise prolonge une cori\~iction personnelle, il n'est pas un investissement 

réalisé uniquement par acquis de conscience"". 

M.G. est issu d'une famille de /è~: (bijoiitier-forgeron) originaire de Thiès. 11 n'a presque pas 

connu son père, puisque celui-ci décéda en 1960, alors que le jeune M.G. n'avait que six 

ans""'. Dès qu'il est en nlesure de rece\.oir l'initiation au métier de la forge, i l  choisit le travail 

du cuir coinine sa "i~oic~" ; alors que le travail du cuir est encore inoins valorisée qiie celui de 

la forge. Malgré l'insistance de son oncle5"', i l  persiste dans son chois. Il  est finaleinent 

accueilli chez u17 "p.o11/" de la caste des ~ Z I L / C .  Au tenne de son apprentissage en 1973, il  

accélére le processus d'installation, guidé par des raisons fainiliales principales : arri\~er i 

soutenir financi&reiiient sa iiit.re qiii s'est reiiiariée entre-temps, sub~enir au inénage qu'il vient 

5 $9 - Cette attitude est fréqueiite chez beaucoup d'anciens sportifs sénégalais qui ont essayé de se recoiivei-tir en 
investissant dans des créneaux sûrs coiiinie le coiiimerce, le tra~isport. Très peu d'entre eus ont pu réellemeiit se 
maintenir. 
5'10 II Allar 11n 11,o .r  t r c . j o n r  1110 ko .u<rt11". ce qui siçriifie littéralenierit ' ~ j c ~ j ) r z / . r  L ~ I I Y  (IIIC.JC I I C  li7i j ) ( ~ . s  C O I I I I I I " .  
5 9  I Dans de iionibreux groupes culturels, notarnnieiit ceux régis par le s).steine des castes, I'avuriculiiiéarité étant 
généralisée. l'éducation des enfants est prise en charge par I'oricle. Celui-ci est \.critablenierit son fils ; i l  hbrite 
d'ailleurs de lui. 



de fonder. I l  s'établit d'abord dans un établis de fortune au inarché Zinc de Pikine, puis 

pan.ient à trouver un meilleur einplaceinent à Diainagukne. Mais ces expériences personnelles 

ne produisent pas les résultats escomptés, ses revenus ne dépassent çuère ce qu'il gagnait 

durant ses dernières années d'apprentissaçe. Il décide de tenter l'aventure à l'étranger, dans 

divers pays en Afrique, puis en Europe. "(:'es/ c.11 1973 yuuc j'ui ou\ler/ inoi? preniier u/olier. 

7roi.s nloi.s upr2x, je ii~c. .vili.v ~?lut'iL;, ~ ~ ' L I I - U I S  19 UIIS.  l'ou/ de .slli/c.jSi et1 des r~.~/?oiz.s(~hili/&s. ( I I I  

cr?funt &/cri/ 172, il~fullrit y wc) je in T)cc.zrpc 'le) i~ticr n1Gi.e. ijlre. jc' lu pro/*e. D'uil1~1ll:v U I Y J J I /  ~ I I C  

ic' ne I u ~ f i ~ . s ~ e  \>cwii. Li Ilirkur upi-2s 1 1 2 ~ ~  111~1/ipIe.v .v<;oz~r.s Ù I'2/1*u11ger, j1c/li e11\~0~1i I I I U . ~ ' I I I I ? I ~  Ù 

l'lri2.v pour lcr sou/ënir. cl lu d2churgc.r ~1c.v /~jcl~ë.s nii;ilug;,rc.r./ .../. 1,e i?~i;/iër y~rè j'cnqui.s L;/ui/ 

Ië sëzrl 111oj~ë11 i/oiit jc ~1i.vpo.vui.s pour fuirc) .fÙcc. Ù 11ic.s ohligu/ io11.v ~1u11.v 111017 11iC1lugc CI \:i.v-Ù- 

vi.v de i716re. Muts ho11 t~~ull~c~z~rc~~~,~c~~~~~:~i/, 1cl.v /~rï~111it:rc,v tc~ii/i//i~~c:.v 111o11/ruici1/ qzrc c.c> II'C;/UI/ 

~ C I S  en conrp/uri/ sr~r 1. 1112/ic:r ti.udi/ionricl qirc. ,IL: potnw is 111'c.i1 sor/ir: ./ '(11 ,fil;/ ir1or.v col1lnlc1 

hcuzrcolrp tlc gensJ;ri.vuicn/ ulora, le hu~i~r-hu~i~r uu ( U I I I C ~ O I I ~ I ,  cil (O/~-d ' I~~oirv" .  

Durant dis ans, il partage son temps entre les différentes villes de marché "d'objets africains" 

de France, d'Italie ou d ' ~ s ~ a g e ' " ' .  Pour des raisons fainiliales, ses séjours ne dépassent 

jamais trois inois'". Pour chacun d'eus, i l  amenait avec lui de la marchandise qu'il écoulait en 

faisant du l1rui1iu'~. Chaque retour au bercail est alors inis à profit pour rapporter des formes, 

des cambrions, de l'outillage pour son atelier ouvert à Diainagukne et dont la inarche a et6 

confiée à un cadet. En 1989, pour des raisons familiales et pour les difficultés de plus en plus 

gandes qu'il rencontre pour se déplacer en Europe son inarchS le plus lucratif, il se résout a 

mettre un tenne à son coinmerce à l'étranger. Toutefois, fort de son expérience du tra\.ail des 

cuirs de reptiles de leur \.aleur s~~i.i~l>olique auprks de la clientele européenne, i l  décide de 

s'investir à fond dans la iuaroquinerie ilioderne et de haut de ganime. II s'installe à la rue 1 1 x 

20 à la Médina. Ses affaires prospkrant rapidement, i l  installe une vitrine à la rue de Bayeux 

pour se rapprocher de sa cible. En 1993> i l  est ainené devant le succès de son aflàire à 

déménager une nou\clle fois pour établir un atelier expo-\.ente aux environs du Moniin-ient de 

1'1ndé~endance'"'. Sa clientèle se divise en deus types auxquels correspond respecti\~einent un 

t!pe de productiorl spécifique : travail à la inain et à façon pour les particuliers parini lesquels 

i')? 
- Cf G. Saleni ( 1983) et \:. Ebir~ (1993). 
5 0 3  - C'est aussi la durée moyenne des peniiis de séjour qui lui sont accordés 
?)A 1.1lrrtnrr = verite anihulante. colportage. 
' 9 5  

Laissant son ancien emplacenient du centre-\-ille à des appi-eiitis qii'il a / ~ h i ; r i . ~ .  



une large majorité d'expatriés, tra\rail en masse pour les coinmandes des commerçants des 

itiarchés HLM et Sandaya. 

L'itinéraire regorge de situations relati\.einent inédites à cominencer par l'installation 

personnelle. En effet, si l'installation est dans l'ordre des choses dans les métiers traditionnels 

cornine la transformation du cuir, l'entreprise indiiiduelle a été jusqu'à une date très récente 

un phénomène peu répandu du fait de la persistance du tra\,ail en grozrpuge. Ensuite, pour 

soutenir sa inère engagée dans un ménage polygamique et pour soutenir la rivalité feutrée face 

à ses frères utérins'"", i l  se retrouve dans un rôle de chef de fainille avec l'obligation 

d'entretenir un grand cercle de dépendants. 
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E. Nd. est issu d'une fàinille de dis enfants. Le père originaire de Fatick a été eiiiployé des 

PTT, retraité au milieu des années 1980. E. Nd., àgé de 26 ans au inoment de notre rencontre, 

n'a pas suivi ii la différence de ses fiires et soeurs une scolarité prolorigée. Tl s'est arreté au 

niveau du cours moyen (échec aux examens de cliangen~ent de cycle), pour se destiner à la 

profession d'électricien, suivant les traces de l'aîné de la famille qui a connu les rnêines 

ciifficultés scolaires. Suivant des cours le soir, i l  entre en apprentissage dans une société. 

Lorsqu'il obtient son CAP. i l  dCcide de se inettre à son compte en tant que tâcheron. ",l'ut 

cltc~rcltc; Ù / r ~ n ~ u l / / ~ ~ r  Ù 111 S l ~ : ~ ' l < l . ~ ~ ( ~ ,  (111 l'ai./, /oz// p. ;iI(tj.s CU tt'u rlc11t ~/ottlzc;. .41i.sLs1,j0 ~t 'u~.~l . s  

/JU.\. /C.S / l t ~ ~ ~ i t . ~  dlu~'oir Z / / T C ~    SOC IL:/^ ë ~ t  111011 1t0171. ~ ~ . ! o I z  /)è~'ë C/L/'P.\/-CC ( / I / ' I /  u :) /\>/PH. ( ' e  l t  ~ J . s /  

I?CI.S L I ~ ~ I Z S  17iu,fi1177ill~ ~llie j c >  /?o1.11?ui.s /ro~/\!er I I I ~ C  ~ o / r / t i o ~ ~ .  Ho11 1'1 c'hultcaë L/LIIZS ce 11121ier C'~C>.TI 

q11e 114 /WILY / ~ ~ u ~ ~ r j / l c ~ r  .su/t.s ~ \ J O I I .  Ù u ~ ~ u ~ t c ~ ~ r  de / ' ~ I ~ ~ O I I / .  (."c,s/ /cl cI;ett/ ~ I I I  pt~ye 16) 17z(j/c;rtc)/. 11 

I!~?I'SO L/\!UIT/ le dChru JI/  C / ~ ( I I I / ~ L J ~  I ~ I I C >  /~ttr/le ( / ~ t  11to/7/(11t/ di/ (/C-VI.S c1.s/I~~/uf;f'~/c~.v /I.U\J(ILLY. 0 1 7  u 

(Ies ~.onihirte.s j ~ o l ~ r  /ro~n'er L/L'.S ~ ~ ) I I I ~ I Z I / U I ~ V S ,  L/CS 17rl.1- 0 7  t/eq;I cles / ~ I . I X  ~ /OI I I I ( ; . S  (/u/t.s le t/~i.i.s. 

I:~z.vlii/c (jr1u17~1 / I I  ( 8 0 ~ 7 i 1 ~ ~ ~ B ~ i ( 3 ~ ~ . ~  fi ir~~olr 1111 I Z ~ I ~ I .  C ~ I ' I C I I I L Y  q~ri~ic~~/illi~~r.s I)C~U\?L'II/  /C . f ; l i r~  c.l-(;ili/ 

.wrns prohli~~îre. 1.e proh/i.nrc~ 1-c.s/ui/ tle /rolri3er ( /CS  gc17.s cl111 i~c,rr/c~ri/ cons/rrilr~e. Donc cc cirie 

jful .fit//, L ~ ~ C . S /  qz/(! ';/'; \JO/,- de.v ~ ? ~ / I / . s  L~ll~~/.i-/~lLl~~o11,s q1/1 u\.11lc117/ ,vol/\!c/7/ ' I c ! . ~  '~/lull/i'~l~.s 

co11111ie iute I I ~ L ~ ~ . S O I ~ ,  1 1 1 1 ~ ~  / ~ . t t ~ z . v f i ) ~ * ~ ~ ~ ~ : ~ / l o ~ t ,  por/r 6/ro /c>~/r C ; / C ~ Y I . I C I C ~ I I .  ( ' c l  / J ~ ? c  t/e c o / / t ~ h o ~ ~ u / ~ o ~ z  

III'U perr111.s c!/ 11re ~ O I . I I I L ~ /  ur~;or/r~/'//i41 c)~tcoro c/'u\:olr /I.~JL.UI/ c~ /~e1.1ii(i1tc~17cc~. ~/cj.s 

5'16 I I  dit à propos de cela qiie "tlom .si stimn .iu!isc nt?? .i .ci / i / )  lic>n ftnir I I . ~  nrc7 Y I " ,  c'est-à-dire parini ses fieres et 
soeurs. personne n'a iirie nieilleure situation que lui.  d'ou l'obligation de prendre eii cliarçe l'entretien de la niere 



L'investissement dans l'activité entrepreneuriale est, pour ainsi dire, allé de soi. Ne disposant 

pas de capital social pour intégrer des senices d'entretien de I'Adtninistration ou la société 

nationale de distribution électrique, pas plus qu'il ne dispose de capital économique pour 

inonter une affaire ayant pikgon sur rue, la dernier recours est d'accepter "l'hébergeinent", ce 

partenariat avec des maçons. Dans une inème déinarche d'autodidacte, il a réussi a combler 

ses lacunes scolaires antérieures et a cherché à élargir son registre de coinpétences en 

s'ouvrant aux techniques d'exploitation de I'énergie ~olaire"~. 
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N. So. dirige un établisseinent de prkparation de repas diwrs destinks aux employés qui ne 

peuvent plus désorinais retourner a leur domicile depuis l'instauration de la journée continue. 

À la suite de son licencieinent en 1989, pour raisons tconomiques de la société de transit où 

elle travaillé comnie employée pendant quatre ans, N.So. a essayé de non~breuses activités 

pour se constituer un revenu. Lorsqu'est instaurée la journée continue en 1994, elle croit 

découvrir un créneau 1.isrge. "1,c.s ,VCtiégillcii.s 11e L ' O ~ ~ I I U ~ S . C O ~ C < ~ ~ /  j9u.v C C I ~ .  ,SCZ~/.V /CS I I I U ~ O I I . ~  e/ 

les o~ii,ric~:v C ~ ~ I I I U I . V . Y ( I ~ ~ I I /  le ho/. 1'1~opo.ve1. Z I I Z  .su~ich~~;c/i ù 1111 ~ët12gukui.~ cot?ittle repu.s L/U 

nlic/i, il j2lzr/ o.ver Iè ,firirc. :i.fui.v 111oi jc I I I ~  .VI~;S di/ q ~ ë  j7ot1r cez~v q11i / ~ ~ I I ~ u ~ / / c I I /  ~1utz.s /CS 

bureu1~t, .sezl/.v les . v ~ I I I L ~ M : ~ c ~ / ~ . ~  l~o~n?uic~iz/fùire l'uflùire. (..il, j7urce qzle ~ 1 ~ 1 z . s  1ë.v . s ~ I ~ : I c ~ . v ,  il 119 u 

1î~1.s L/C: I ~ C I C * ~  17011r ~I+O.TCI. 1411 ho1 (le riz. Oc! ( I ~ z I . Y ,  ils ti'ot~l />ers plzis t/'~itie hcvrrc polir tlwtigër, 

.je \)eu\- dire cltttz.~ Itr loi. Si oti u i t tpo .~~;  lu ,;ot~rli(:c c'otif itzl4c), c 'c.v/ , ; z~ .v /c I I~c~~z/  /7014r ~;~ ' i / e r  lu 

1011g1ië co11/~ ~rc) C ) ~ I [ I . C )  171 1d; cv  (/c:L~.Y 11~>1 /t.e.s''. 

?)7 Les installations électriques foiictioiiriaiit a l'énergie solaire connaissent un \téritable boom dans les régions de 
l'intérieur du Sénégal non reliées au réseau électrique natiorial. A\-ant, les fils partis en ville et qui voulaient 
accréditer une certaine réussite se cotisaient pour payer un groupe électrogène (préalable a l'équipement en 
appareils électro-ménagers : réfrigérateur, télé\-iseur, ventilateur. téléplione). Lorsque les installations solaires se 
sont \ulgarisées (elles présentent I'avantase de  ne pas nécessiter des dépenses supplémentaires une fois les 
capteurs solaires et I'accuiiiulateur acquis), les gens ont abandonné les groiipes électrogènes reveiiaiit finalenient 
assez cher du fait du niveau du prix du pétrole. 



Ses premiers pas dans la restauration rapide s'effectuent "co~ilnie tir", c'est-à-dire sans réaliser 

inesurer la proportion du marché, sans la recherche d'un emplacement fixe. C'est avec le 

kiosque ('ocu colu qu'elle dispose de cette possibilité. "I;UI-, 11.c nr'on/ ~~t.cr~llè.c Ir kro.cqzre ui~c)c 

urr cor~gél~t/cur.. ckes puru.so1.c. ./'ut uc/ie/é LIP., futr/ez111.~  LI^ . / u ~ ~ I I z .  Ho11 11 se troui~c> que hlrr 

Diikul' LIU .f(r xi!/ [le Centre-ville nîanque d'espace] ,Je ile pouiv~~.s j7u.s occaupcr Ic /rol/olr 

coliu~le p. ("c.s/pour çu q ~ r e . 1 ~ ~ 1  e.s.suj~C de Irolrijcr rmr hozt/lqrre 2 lozrcr pus lortz de lu place 

i/e I ' ~ ~ t d & ~ ~ e i ~ ~ l u ~ ~ e ~ .  hl011 kio.sqrrr, .IL' I'crl /rcnisfCrc; ù .41ni/rci' oir 1 'ut ozri)c>r,/ trire hzn)c//e qz11 OUIÏ'C 

I'upr2.s-riz1tlr e f  IL' ubeck-ert J purce qtre lu hotr/rcjue 11c fur/ pus hcutrcorp d'urge111 en u'ehor.~ ~hr 

11lltIl". 

L'autre motifs de son imxstissement vient avec son statut de divorcée. "(_)uand je me suis 

I )KII '~&C,  )'uI'u;.~ 17117gl U I I S  OU ~'it tg/ ~ O I L T  UI~ .S .  i\.f017 1i1uri k / (~ i /  c~)17tpli1h/~. ("c.s~ I U I  4~11 III'U I~(.)UI>C: 

cetle pluce duits lu sociCiC di. /ru~~.vi/". Après plus de cinq années de mariage, elle se sépare de 

son mari. Elle retourne chez ses parents avec sa fille née en noces. "~\'o~rs c~i:on.v c/i~~orcC, 

explique-t-elle, pour d~jji!r.ci~fes ruiso~~s.  II  y U\?UII des I ~ i s / o i ~ - e ~  UYCC IL'S pure111.s qt11 

,s'occtpuicit~ tle  chose.^ ~ L I I Z S  nofre 1i121t(tgc (lui ire les regur~lrien/ pus. l,ui il n CI rieir i?ozrlzr 

I L Z U ~  i ~ ~ ~ p o ~ e r .  II L;/ui/ préfi-;l~h le cju 'OII .se .sC/îiire". 

Le prircours de N. So. est édifiant de la manière par laquelle les femmes refusent leur statut de 

dépendance. La décision de créer, si elle intervient au moment d'un événement identitié (son 

licenciement), a ité d'abord la seule possibilité de récupirer une dignité perdue du fait de son 

divorce5'"l I I  lui a fallu rebondir pour démontrer à sa belle-famille qu'elle sait compter sur ses 

propres forces et éiriter la marginalisation sociale'"'. En ce qui concerne ses parents, i l  n'était 

plus question de retomber sous leur autorité directe. 

T')X Le statut de di\-orcé est assez problematiqiie car la feniiiie est tenue de limiter ses allées et \feniles, de soisner 
ses fréquentatioiis sous peine d'ètre traitée de femiiie aux rnoeurs légbres (de C Y ~ ~ L I .  de prostituée). Elle doit é\.iter 
que ses faits et gestes soient coniius, car ils seraient inin~édiaterneiit niontés en épiiigle et alimenteraient ainsi les 
corninérages sur les motifs de son divorce. 
S<)P 

Elle conceriie la perte du statut public de t~c /<ur ir~rr l  (yraiide danie), c'est-à-dire celle qui peut entretenir une 
COLIT, celle qu'on iiivite en priorité nus céréinoiiies familiales parce qu'elle "I .~ />I .L '  Ic> I I ~ I T C I I I "  d'line assistance par 
sa prestance, par la ricllesse de ses parures et de ses boubous et par Iii hauteur de ses tlcl<r~i.!~rl (cadeaux en 
contribution aus frais d'orgariisation de la cérénioiiie). 



F.G. est, à 29 ans, le propriétaire d'un atelier de réparation de machines à coudre. II a suivi des 

études secondaires à I'Ecole Franco-arabe où il a décroché un Bre~.et français et un CEP en 

arabe. Ne pouvant aller plus loin faute de soutien familial, i l  bifurque vers la formation 

professionnelle. I I  est accepté dans un centre d'apprentissage où i l  passe cinq années au terme 

desquelles i l  s'installe a son compte. I l  quitte sa fainille installée à Pikine pour \.enir habiter un 

appartement deux-pièces à Colobane, situé à proximité immédiate de son atelier. Cette 

décision de s'éloi~mer du giron fainilial, i l  dit ne pas la mettre sur une quelconque animosité 

avec son entourage. Mais lorsqu'on considère son récit, on peut relever beaucoup d'éléments 

qui attestent de l'idée qu'il se fait de sa famille et qui manifestent les procédures 

d'éloigneinent mises en place pour circonscrire ses nuisances é\lentuelles sur la vie de son 

atelier. 

Tout d'abord, F.G. ne reconnaît aucune influence, aucun rôle de modèle joué par un 

ascendant. "Je j7eu.v L/II.C qt~'i/ 117)) u pus lictl tlo purier de roj9 [inspirer]. A,k>i 111c.s purc~z/.r, jc 

\,eu.\- (lire nlon pOw, je I I ~  /e co1z11ui.v prc.v(jlie pus. ./O le re.vpec3/e, je peuv dire q ~ ' i I  es/ b ~ + u l ~ ,  

1i~cli.v ce nrc>.vl pus 111011 / I K ) ~ ~ / C > .  (,ez~v (1111 111 'oi~/ 10 p1z1.v uppol./G, cc SOII /  111e.v d ~ ~ ~ i ~ i ~ f i ~ ! ~ ~ c ~ . v ,  Je.v 

u111i.v. 0 1 1  e.v/ p1u.v ~ I I  /~/IUSC?, otz .v ' c ~ ~ z ~ e ~ t d  I I I ~ ~ I L Y  C I  011 ~>i>zl /  C C - ~ U I I ~ C I :  Ho11 les ~ U ~ C I I / S ,  c'es/ 

uz//rc> c1lo.v~~. 1~11/ro qt1'11.v t>~v;ge11/ ~ / c >  10; ~ ' I I I /  J ~ ~ I I I T C ,  cc c~u'il.~ . ~ O Z I / T ' I ~ / ~ I ~ /  p0111- loi e/ CC qrle 111 

i:ez{-v cl cc que ltlpèt~~,fiiirë, il)' u ~ o ~ r \ ~ ~ / z l  LUI ~Ic;cu/uge quoi. 115 j)re1~11c)/zl ~ k . v  ~/kci.violl.v qui /c 

~ ~ o ~ l ~ . c n l c r ~ f  si11l.v /O/?  tl\:i.v pclr ec)vë~ilp/e. ('0 c'c8.vl f i '&(jz~c ' l l /  (jlloi. k)i jc IZC / C Z I ~  ~ C . F . F C I I I ~ / ~  ]?U.V. ;/.Y 

drscrî/ que " y ~ ~ l l u  11111 I~urhoor: 0 1 1  S ' ~ I I / C I ~ ~  h i ~ n  /ieill! .\1~1i.v ho11 cle~ 12 Li. /C'.Y prc~~u'rë ~ ï ) l i l l ~ i c >  

n1o~/2/cs, non". En fait. un peu coinine dans la situation de 56-M.G., F.G. est le seul garçon 

que sa inère ait eu, et étant donné l'étendue de sa fainille (le p2re a eu trois femmes, une 

trentaine d'enfants dont I'iige varie entre 45 et 15 ans). i l  s'est senti très proche de sa inère 

espl icluant que "bon nioit pcrc?, jc le ptn-luge. ervcc i,ing/ /?C~I:VOIIIICS U I I  1iloi11.~. ( ' 0  I I '~ . v /  17~1.v ITZCI 

p~.iori/k cproi. ./O 11c. t/r.v pu.v ej14e.j~ ne pc>n.\c* />un. ri I ' L I I L ~ ' ~ .  h'oii, I I I L I ~ S  ce II'C/.V/ j~i l .v  I I ~ C I  priori/(:. 

AILI pr.io~.i/C i9tr ù cc.//c' yzri rl'u cjuc 11101 conn~ic. so~r/ic,/l. ./cl Jiri.v /olr/ /îour cju'ellc t~iril hc.voi/z tle 

Cdio Cette expressiori est couraninient ~itilisée po i~ r  eupliquer le clieniiiieiiieiit d'iirie persoiine. iin cliciiiirienieiit 
dans lequel les asceiidaiits directs ont cte d'uiie influence dirisoii-e 



rien. Acrucllcnien/, ~t'esl purce qzrcje ne szn.s pas nturic; qulc.lle II'C.V/ pus venue huhr/er c/?clz 

11101". 

F.G. est de ces individus qui ont très tôt affiché leur caractère de telle sorte qu'on peut 

considérer qu'il évolue dans une sorte d'univers choisi, où i l  a la possibilité de cibler les 

sollicitations, d'endiguer "lu fOlie di. gruridc.1rr.s" de ses soeurs. Ainsi lorsqu'on lui fait 

reinarquer par eseinple que sa décision de vivre constitue une fonne d'indépendance et 

d'egoïsine, i l  repousse l'idée en ini~oquant la nécessité de neutraliser les contraintes de 

transport. "('cf r~p/?ur/cnie~~/ ,je I'ui lotri; potrr porrvoir EIW .slu- 171oii lietr t/c /rui>u~l S L I I ~ S  I I I ~  

.voucier tle Iflieure Ù luqtrellë ji. eo1111tz~1zce oti lfIte~cl.e ii I L I L I Z I ~ I I ~  ,je $ 3 7 1 1 ~ .  11 I I I Y  u PUS 

d'uzr/res ntof!f.f.\. qui ~.~plic/ucn/ ce c1io1.1- L/O I IC  PUS Iiuhi/~~r UI'CC' ku .full~ille, .siliolz celui (AU 

/ I -~ I I . s / IO~/ .  l'ikille es/ loin tke Dukur. .lrui culclrl2 y rrru\)ec ce que je pozri)cri.s tlkpe11.ver ert 

~ S . Y C ? I I C ~ ,  je petr.rpqYer U I I P  gri l~~do purfie ~ C J  ntori loyer ici. A fuis c'os/ I>I'UI (114.s.v; qu'el1 I Z U ~ I / L ~ I I /  

el1 re/rui/, j'urril~i. ù 11tc C O I I . V L I C ~ ~ ~  .vtlr 111011 /ru~u;I,  ù E/re 1~11i.s I I Z L / ~ ! ~ ~ ) C I I L / U I I I  CI ù Cire ù l'uhl-i 

des sollic.i/u/io~zs i11cc.ssunie.v. [. . .] A!uili/e~lw~/ pozn CC (1 lii co11c~~r11~ lu. funrille, .je vu i.v Iil.\. voir 

/ozr.s /CS dilliut~cl~e, ,jepu.v.sc' 1 ' u p r - ~ ~ - ~ i t i ~ / i  Ù hoire t / ~ r  //IL! Ù ~ / ~ , ~ c u / c I ~  ulwc I ~ ? L ' S ~ I - ~ ? T C ~ S  C I  S ~ C ' Z I K S .  I:'/ 

0 1 1  rigole hie,lz. ,I!oli, j711ji1;/ LOO ~~1io1.1- polrr 1~io1i tru1~111, /~iui,s jc 1 7 0  .vzri,s pu.s ii11 ~-e~:lz/.s". 

Ce souci de l'indépendance, i l  l'a dejà témoiyé en refusant la situation d 'en ihc~uc l i ë~ t~~ '~~~ ,  

coinme i l  dit. ".JO I I C  1~1ir1~1i.v 17u.v i21-c C J I ~ ~ ~ ~ I ~ I C . / I ~ ; ,  CCIU I IC  I~I 'LJ  ~ L ~ I I I U I S  1e1i/k. <"es/ s ~ I I '  Y ~ I C  IÙ OI'I 

, je! ~/oi:ui.v / r u ~ ~ u i ~ / ~ ~ r ~ ~ ) ~  I ~ O I I  .vu/u;l~ du;/  ~ L I I . u I ~ / ; ,  .je ~lc>~-ui.v  f voir d'ubo1.d /(II?/ pur ltzo;.v, cJ,z.vtri/e 

1/11 /7Cil />/u.v /'(llir15~> . v~~i l~ i~ l~ lc .  .Jf(;/uj.s (aoz~i'ër/ /)il/' /CI I%c~rri/c ';o~'iu/e. ;I fuis pour /noi U L * L X ~ ) / ~ ~ '  

c 'kluil ~jzluli~l I I I ~ I ~ I C  SC lil~ti/c~r. /,e-jt'c~li17'q i/11';1 j1 LI Li i./i.c .vo11 propre! /~ci/ro~i 17): es/ PLI.\' qzrc~i. 

I,li~~ilrcj?ri,se es/ plu.$ . S / ; I I ~ ~ I / U I ~ I ' ~  qtioi. / ; T I  p11/,s, / I I  u,v p1ti.s de C O I I I ~ ( I ~ , ~ , ~ L I I ~ L ~ ~ ~ , ~ ,  (le I . ~ ~ I ~ C O I I / ~ C ~ . S ,  111 

e1it1o.v.se.v ~1c.s r e . v / ~ c ~ ~ z . w t ~ ~ l i ~ ~ . ~ ,  / I I  1u11ce.v tlu.~ ohjëc/!fi. l'ur ci.\-cnlplc / t /  i?oW Ir11 c*~.c;rzi~crzi, / tr  

d2cirkc.v LI. lre.y7/oi/i.r n~ulgr.C! I c - s a s  tl;fjÏc~t~l/c!.v . . qtrc c*~lii j71*c;.~c~iz/i.. 1.11 ' I C C ~ I I ~ S  LIO ~c /~! I ' c I '  1/11 ~l<fi, 

I I I  ~1ki~eloyy~e.s ILI L ~ ~ I ~ ~ I ~ I I L - ~ I  / I I   LI.^ C ~ I I  /O;, / M  LIS 111ic ~ U I S O I I  de -lPi\>rc. cltri cas/ i~~lc;r.c!.ssut~/i~ 

/7(irc9c) qz~e L ~ / ~ ~ I ( / I I c  jol/r ~ ' J Z I / - ~ . I ~ C >  / Z I  ~/(;c~oi/\-ri~.s lli).v clio.vc).v qt/c> / I I  IW col~~~(iis,s~~I.v ~ L L S .  .4lor.v q11c~ 

.ve ~*<fifirgicr .solls I r r  re.v/~olz.vrrhili/2 t/e c/uc~lyuf~nz, bon ,jc lxJ d1.v pus que cre.v/ -filIr .ses 

~ ~ ~ ~ , s / ~ o ~ i . s ~ ~ b i l ~ ~ C ! . s ,  ~11i1i.s ho11 C Y ~ I U  I I > /  rii~l7 LIC ,q~.(.~/!fïi~~i/. 1, ' C I ~ I ~ ( I L I C / ~ ' ~ I I I C ~ I Z /  kt/1.411?~111/ 1701.1r I T I O I  (> lu 

i>ll l  I I  s'agit d'une coiicessinn de marques ctrangkres qui \.oulait I'eiiibauctier dans  soli service après-vente Bien 
lui a pris car quatre ans  apres sa proposition d'enibauclie, la societé coriiiaissarit quelques difficultés tiiiaricieres 
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se17'1/14~/e. 7 M  e~ pu!-k c/l(~qliè 17io1.\. ( ' I ~ L I ~ z I L '  111o1~. Iti .~ul.s ce que lz/ vu.\ u\'olr el hori /Zr  .ruw I C I  

u u  ,%!17Ggu/, /CS JU/UII'C.( ~ o ~ l i  L ~ L ; I ) E I ~ J ~ F  bien ctiJcrtzl df2/rc~ i.erc&s ... 1;1!fin .le i9etr-~- cl1r.e qtre lu 

~ ? ~ Z L Y  d/re C ~ I I ~ C I I ~  Ù /e I I I I I I~CI;  Ù /i1111/er /C'.Y ~ i ~ l l h l l ~ o ~ i ~ .  /:'/ p111.s Iotd /C I I I ~ I ~ L ~  IZC pe~ii pur 211.c' 

enq110j.k. m., 1.5 de1.1-rèrè I ~ I Z  hza.enu". 

Autre aspect de la personnalité qui transparaît lors de nos rencontres à son doinicile, outre le 

caractère dépouillé de son intérieur, les étagères de romans. d'ouvrages techniques à côté de 

quelques livres d'économie, de gestion, d'astronomie, de politique qui attifent l'attention. Ce 

qui téinoigne de sa passion pour la lecture et de sa curiosité insatiable. " f i l  sui.s je n'ui pus 

beatrcoup (IL' Ioi.vir.~. (,)l~(lnd.je rei:iè~i.s ici, 111012 pre~~zier sozrci es/ tle dorlîlir. A!ui.r yuu17tl,j'cri 

cles ilt.s/crnis à moi, , jk~in~e hic17 IL'S ~ ~ U S S L ~ I -  2 lire ci O ~ C O Z I I C I '  L/L' ICI ~tlli.ri(jl~e. II j 1  u U Z I . T S ~  (jue jc 

tloi.r ~~t'il!fbr~ner. t/cs /eckltologic,v tkun.~ 1ë.s iiozn~elles I I I C I L ' / Z I I I ~ S  111ë111e S I  .je .FUIS q t ~ e  dfjci tlix 

uns, or1 11e 171 % I I  prc%crrtcl.u PLIS to?e Ù ~-Gpitrel: ~blu IS ilfil14/ .TL! ie~zIr j~rPi (jtloi''. 

En définitive, on trouve en F.G. les arguments qui militent à la fa\,eur de l'idée selon laquelle 

les sujets, en réalisant une intériorisation discursive des contraintes de la vie moderne 

(nécessité de disposer d'une source de revenus) et en mettant en place les médiations 

adéquates de leur point de vue. 

111 - LE SYSTEME CONCRET DE L'ACTION ENTREPRENEIIRIALE 

Après avoir familiarisé le lecteur a\.ec quelques destins individuels, nous proposons de 

progresser dans la spécification des logiq~ies de la déiiiarche entrepreneuriale. De ce fait, le 
n 

iiiatériau qualitatif est abordé a partir de deus points de \ue. Une première approche en 

esainine les aspects forinels et pSriph&riques, tandis qu'une seconde approche consiste a 

identifier dans les discours quelques SIÊments pivots de l'énonciation qui spécifient l'espace 

de cotistruction des cheii~ineinents 

Nous en soinmes lenu à cette double approche lorsque no~is nous sommes aperçu, en 

confrontant les récits. que les différenciations uni-modales 11-apportent aucune information 

nou~elle en soi. n'établissent aucune licm de partage r2ellement si~gificatiie dans notre 

s'est séparée de son effectif ouvrier de n-iainteliaiice. se recentrant principalenient siir les activités de \-ente (de 
niacliiiies à coudre. de  métiers à tisser-. de pièces detacliécs) et de niaiiitenaiice de ruacliiiies sous garantie. 



population. Même le genre et la scolarité, pourtant deus variables majeures à partir desquelles 

raisonnent habituellement les sociologues, n'établissent pas de différenciations pertinentes 

dans les discours en présence. En fait de Qpes, on aboutit à l'atoinisation complète de notre 

population. 

Ensuite, lorsque nous avons essayé l'approche multifactorielle, nous sommes arrivé au constat 

suivant : deus sujets partageant une même caractéristique au départ, le genre par exemple, 

s'éloignent presque irnmédiateinent l'un de l'autre dès que l'on ajoute une variable corninune 

pour les cornparer. L'identité initiale laisse place à des différences profondes au point qu'ils 

peuvent se retrouver dans des classes totalement éloignées et antinomiques. Nous aurons 

l'occasion de voir plus loin dans ce teste que les positions présuinées dues à des \.ariables 

coinmunes quelconques sont loin de rendre compte de cheminements similaires. 

En conséquence de la disparité des entrées privilégiées et des modes par lesquels les théines 

sont articulés dans les discours, conformément à notre O-jectif de réunir les éléments de 

construction d'un inodèle théorique de l'action entrepreneuriale, nous a\,ons abandonné la 

logique de systématisation de catégories pré-construites dont l'affirmation dans les discours 

est loin d'être constaininent vérifiée. Nous avons opté au contraire de mettre en exeryue 

quelques intelligibilités inhérentes aus récits de sorte que, tout en consenlant I'unité 

spécifique de chaque cheminement socioprofessionnel, nous disposions d'une base stable et 

cénkral isable. " 

III- 1. DE LA PL.4 CE l,.!r3 RIA B L E DL,' LOCUTEL'R 

La premiSre perspective d'analyse des recits que nous a\.ons retenue consiste à s'intéresser 

aux caractéristiques morphologiques des discours. principaleillent à la place \.ariable que les 

locuteurs y occupent de manière esc lus i~e  ou alternée. Ce hpe  lecture nous a pennis de 

distinguer deus positions principales d'élocution : une intimiste et fortelnent personnalisie: 

une attitude distanciée et iinpersonnelle. 

Dans le premier cas de figure, le locuteur s'exprime en tant que protagoniste central des faits 

et situations rapportes. Son rticit a porte la fois sur des caractéristiques inalienables et sur 

des caractéristiques acquises qui soiit socialement trnnsinissibles et sur des relations concrktes 



dans lesquelles il est intégralement partie prenante. Etant donné la référence aux rnécanisines 

de la parenté, à I'atinosphère familiale. les discours recouj-rent une tonalité personnalisée et 

désigne finalement un horizon social rapproché. Le discours tend a être de t!-pe autocentré, 

narratif: reconstruit à partir de considérations sul>jecti\.es, affecti\.es. 

Disant cela, nous ne perdons pas de vue le fait que des récits de vie sont forcéinent 

reconstruits (parce que le passé ne peut pas etre reconstitué tel qu'il a été vécu) et tendent à 

déboucl-ier sur une iinaçe idéalisée de soi souvent destinée au chercheur. Parce que l'entretien 

sociologique accorde une large place la subjectivité du locuteur. parce que I'intenie\\ré est 

libre d'interpréter la c~nsigne""~, i l  peut avoir tendance à se livrer à une construction de soi 

"dans-le-monde". articularit les é\léneinents, les situations et les sentiments selon sa situation 

présente ou pour correspondre aux attentes qu'il estime être celles du chercheur. Etant donné 

les exigences techniques de l'entretien libre, les entrepreneurs disposent d'une grande latitude 

pour agencer les éléments de leur parcours, pour leur construire un cadre de col~érence et de 

pertinenceh0'. 

Dans le second cas de figure, les discours présentent un caractkre distancié où les su-jets orit 

tendance à adopter une logique d'attribution causale. Ils inscriient les épisodes de leur 

tra-jectoire dans un cadre explicatif global où I'enchaîneinent des séquences recoui.re une 

certaine cohérence. Le discours tend à s'inscrire dans un cadre ginéralisateur et distancié de 

réalités dont ils semblent avoir intiriorisé les contraintes et les opportunités. A partir d'un trait 

à la fois sémantique et pratique. ils indiquent le jeu des relations concrètes dans lequel ils se 

situent. Autrement dit, leurs positions d-élocution sont des positions fonctionnelles à partir 

desquelles ils élaborent et distribuent les rapports de concurrence, de conflit ou de solidarité 

dans un encliaîneinent d'interactions k\oluant du plus siinple. du plus proche au plus 

conlplese et au plus iinpsrsonnel 

De fait, aloi-s qu'on aurait tendance à attribuer ce h.ps de sociodicée aux seuls profils 

"intellectuels", c'est-à-dire ceux pou~ant sr prévaloir d'une vision klargie du monde, on doit se 

i.0: Signaloi~s que la façoii mi-ine d4ii'iterprt;tcr la consigne d'enquéte est deja en soi une information parce qu'elle 
indique le rapport au lan~age détermine lui-riiénie par la tra.iectoit-e sociale. s~3:i iiiiii-ers social et pr-ofessioiiriel. 
tr!l? 

Le clierclieiir peut juste controlei cer.tniris de ses effets, en les ralipolnrit riîtaiiinierit au  tableau -erit.ral de  
soli clieiiiirienient socinprofcssioniiel et ii ?;a sitiiatioii presente 



rendre à I'é~idence que les différences dans la scolarité. pas plus que celles liées au genre du 

reste ne sont centrales. Elles ne deviennent significati~es que lorsqu'elles sont coinbinées à 

d'autres éléments qui se rapportent aux contestes fàmiliaus. au vécu personnel des indijidus, 

mais surtout aux inessages uni\,ersalisants tels que les discours religieux qui organisent une 

perception de soi et une perception de soi dans le inonde. 

Si nous considérons, en guise d'illustration, les histoires des su-lets présentant uii profil 

traditionnel (appartenance castée, illettrisme. origines rurales), nous nous apercevons qu-en 

plus de s'identifier coinme le produit d'une histoire hiniliale précise (donc de statuts 

prédéterminés). coiiiine le dépositaire d'un capital syinbolique, ces figures "traditionnelles" 

reproduisent dans leur discours une identité sociale indtipendante de la prescription 

traditionnelle, bàtie sur une corninunauté de situations, une similitude de pratiqiies, une 

volonté d'association, tout cela a~gknienté d'éléinents inhérents à leur vécu personnel 

(expérience de séjours à l'étranger) ou enseignés par les doctrines telles que le inouridisine. 

Enfin, si les deus attitudes sont claireinent distinctes et amènent à des cadres discursifs 

spécifiques, i l  nous a seinblé toutefois, qu'elles n'étaient pas esclusi\1es l'une de l'autre. On 

reinarque dans les entretiens les plus coinplets, qu'une fois évoquées les caractéristiques 

inhérentes à la personne, celles-ci s'effaçaient au protït d'identités iioiiibreuses, se coinbinant 

et s'enche\.;trant selon des modalités diverses. Les entrepreneurs inettent en oeu\-re des 

identités tournantes, coinbinant les logiques discursives et pratiques propres à chacun des 

ckainps sociaux où ils sont engagés. Ainsi le locuteur re\-enant sur son parcours peut, dans 

une mêine formulatioii, prendre la parole en taiit que protèssionnel confroiité à une 

concurrence "délo),ale" de la part des Libanais, en taiit qu'usager (de I'adininistration) oii en 

tant que citoj.en d'un paJrs entraîné dans un rapport de forces défavorable avec les puissances 

étrangères, C'est pricistiinent au nom de cette polyvalence que certains su-jets se sont 

prononcés sur ilne sirie de cli\.ages comine celiii entre ruraux et citadins, entre hlr~lolo et gens 

du poiivoir, I'inci\,isine ticonoiniqiie de certains entrepreneurs et que certains autres ont 

stigmatisé le régime de fa\cur accordé a i ~ s  pro1iioteurs étrangers ou les partenariats 

priviligiés hkrités de 1-histoire"'". 

004  
La dé\.aliintion a constit~ie a ce propos Lin tliCiiie qui a cristallise les reisrericiatioiis eii pou\,oir, eii nationalite 
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La catégorisation à partir de la place variable du sujet dans l'élocution emporte donc une 

conséquence théorique importante. Elle représente les chemins par lesquels on peut se rendre 

à l'idée que les individus ne sont pas simpleinent agis, comme nous le ressasse la littérature 

dominante, inais se ré\.Slent coinine des acteurs. En plus de donner à voir la position qu'ils 

oc,cupent dans les différents champs sociaus qu'ils ont traversés ou qu'ils occupent 

actuelleinent, les satisfactions ou les frustrations qu'ils en ont retirées, les entrepreneurs 

décrivent aussi à travers leur récit les fonnes multimodales par lesquelles ils arrivent à une 

perception de soi "dans-le-monde" et se construisent un cadre d'autonoinie relative. Même si 

leurs catégorisations réfèrent directement à la pratique et aus activités quotidiennes, ces 

référenciations successives illustrent assez bien l'intériorisation de leur position dans les 

espaces, dans les relations qu'ils constituent ou qu'ils actualisent par la parole et dans 

lesquelles ils s'incluent ou auxquelles ils s'opposent. Le no1r.v qui est en vigueur dans les 

énoncés réfère bien sûr à la parenté, mais dés ige  tout autant des coininunautés 

d'appartenance de plus en plus vastes. 

Si l'ouverture de ces espaces sociaux est assiinilable pour une grande part aus conséquences 

de l'acculturation, l'activité entrepreneuriale ne constitue-t-elle pas un accélérateur de la 

dénaturation des habitus à orientation conimiinautaire, la recoinposition du lien entre le global 

et l'individuel, autrement dit de la modernisation sociale ? II est sans doute prématuré de 

formuler une réponse à ce ni\~eaii de notre analyse. Pour cela, i l  faut sans doute déterininer ail 

préalable les dit'fSrents cadres d'existence concrète qui s'articulent pour décrire les destins 

entrepreneuriaus indi\ iduels. C'est à travers les formes dain\ estissement qu'on peut pritendre 

aus niodalités de la subjectivation élevée au rang de fïçure centrale de la modernité. 

111-2. LES POLES STR I'CTI;R3,VTS DES P.4 RC0L;R.Y l'ERS L'ENTREPRISE 

Si l'on quitte les propriétés internes des récits pour s'attacher aus intelligibilités expressément 

signifiées, on accède aux cl~eiiiiiienieiits complexes et variés a~.ant débouché ii I'établissenient 

personnel. Les récits fmarisent l'identification des différents pôles constitutifs de l'espace des 

cheminements indi\ iduels. Ces pôles recèlent les conditions objectives à partir desquelles le 

projet de création d'entreprise a émergé, la décision de créer son affaire a mûri ainsi que les 

inécanisn~es disparates par lesquels les indikidus ont amorcé leur cheinirieinent 

d'entrepreneur. Ces pales sont identifiés au nombre de trois et sont ddsignés par le pôle 



personnel ou ps~~chosociologique, le pôle socioprofessionnel et celui des conditions 

environnementales globales. Etant donné le cadre de débat dans lequel a surgi notre 

problématique et qui a orienté dans un sens nos hypothèses de travail, nous consacrons 

l'essentiel de nos propos aux deux premiers ordres d'intelligibilités identifiés. 

111-2.1. LE POLE PERS'OAKEL OU PSI'C'HO.YOCIOI,OGIC)L~E 

Le pôle personnel est constitué de deux sous-enseinbles qui regroupent respectivement les 

éléments se rapportant à la personnalité de l'entrepreneur d'une part, aux liens familiaux 

d'autre part. Le premier sous-ensemble rasseinble les éléments qui font référence à la 

psychologie individuelle : les désirs et les frustrations sont assorties de traits de caractère 

particuliers. Certains sujets ibnt état de leur désir, souvent des leur tendre enfance de se 

débrouiller, de diriger, d'assumer des responsabilités. N'hésitant pas a affirmer "uvorr ccr [les 

affaires] duns le S U I I ~ ' ' ,  ils inscrivent leurs motivations personnelles dans leur teinpérament, 

coinme leur nature. C'est ainsi que l'un de nos interlocuteurs considère que ses premiers pas 

d'entrepreneur ont été effectués alors qu'il n'était qu'en cours moyen. '*.Je u'enr~indui.~ ù rizci 

n~dre <jLZ prkpurèr AI i i ~ b l ~ r u k e ~ ~ ~  qlle je I * ~ V L ' I I L ~ U I S  ù mes cun~rrracles de clusse el ~ h n s  lu ~~o11i- 

clè 1'2coIe. Bon, mon p;re, je jz'o.~ais pus trop uller IUI cIe171urzder, je I I I  ' u c~~(~s . su~s  / O I ~ O Z I I : S  Lj IIIU 

iizère. lqyt inèrize elle, je ne l'enzhc'tnrs pus hcuzicozip, slu.fozri s'rl ~ ' ~ ~ ~ I S S U I I  J'urgei~f p011r LICS 

hi1ler.s tle cri~L;mu o z r  de stade, dc L ~ O ~ I . S U ~ I O ~ I J  /30ur /CS h~11.v. .Je I I I ~  d~;h~~oz~~llu~.s". Tandis que 

40-Mrne Mba. nous a expliqué son chois de se lancer dans la confection industrielle, parce 

que son projet initial cadrait inal avec son tempérament doininé par des valeurs viriles le 

goùt de la rigueur, de l'autorité, bref sa \~olol?tG de pzrrsvunce. 
,. 

Il con\.ient de remarquer que I'idée de créer n'est pas toujours aussi précoce que les 

intervenants précédents le donnent à penser. Elle inten-ient à un âge beaucoup plus tardif', 

durant la période de formation ou bien lorsque l'on occupe déjà un emploi. Dans cette 

configuration, tandis que les anciens apprentis évoquent le r e f ~ ~ s  d-une condition 

infériorisante, les entrepreneurs qui ont espériinenté la condition de salarié inettent en axant 

l'en\.ie d'ètre indépendant, de inaitriser les conditions de leur \,ie. la \~olonté de s'affiriner 

pleineinvent, de faire preuve de son sai,oir-faire. 

1>05 Le mhr/r<rke est une préparation a base de semoule de niil. de siicre et de  pàte d'arachide I I  sert de friandise 
aus  enfants 



Chez les premiers cités, dans les cas où il existe des antécédents familiaux dans une activité, 

les héritiers attendent que le chef de famille les "1rbdr.e" ou leur rétrocède l'outil de trai.ail. 

Mais certains indi\-idus, du fait de leur caractére trempé précipitent la transmission, lorsqu'ils 

n'expériinentent pas de nouveaux sentiers de l'autonoinie dès la fin de leur période de 

formation. Le cas de 54-M.Tra. (menuisier) est assez illustratif dans le premier cas. 11 a 

d'abord coinmencé par choisir les ateliers les plus innovateurs pour y suivre son apprentissage 

(ce qui l'a obligé à quitter l'atelier familial). Et une fois le métier acquis, i l  ne s'en est pas 

retourné dans le giron familial, inais a préféré s'établir à son propre compte, avec succès du 

reste. 

A l'inverse, de noinbreus individus ont dû se satisfaire, au ternle de leur formation, de leur 

statut a peine ainélioré et pendant une durée qui a été plus ou inoins longue. Dans la majeure 

partie des cas, le .victru-quo a été en \rigueur jusqu'à ce que des circonstances dans leurs 

rapports avec l'ancien maître-fonnateur ou dans la cellule familiale précipitent l'obligation de 

trouver des revenus plus importants Rappelons à cet effet les conditions par lesquelles 45- 

A.K. (mécanicien) s'est finalement résolu a franchir le pas de l'indépendance. 

Quant aux anciens salariés. c'est aussi le sous-emploi qui est la cause principale des 

insatisfactions au travail et de la décision de partir. Les indii~idus s'accordent pour dire qu'en 

un certain moinent de leur existence, l'idée de faire du surplace, de risquer de perdre sa 

destérité ou son expertise. l'idée d'être exploité leur étaient devenues insupportables De 

surcroît, l'attitude de l'employeur refusant, non seulement de reconsidérer leur place dans 

l'entreprise, mais aussi d'apprécier à sa juste valeur leur contribution dans la bonne marche de 

l'entreprise a précipité leur décision. 011 peut indiquer les cas de 01-O.S. (génie informatique) 

et de 1 O-M.D. (électromécanique industrielle) qui font valoir le inépris dans lequel ils ont et6 

tenus plus ou moins ou~ertement ou encore celui de 46-K.C. (maraîcha~e) d6çue de ne plus 

a\,oir de contact a\ec le terrain et de se \air transfornler progressiveinent en "h2re ~ C J  

r~li111011v'~. 

On peut considérer que ces situations iralent exclusiveinent pour les profils universitaires en 

poste dans des inultinationales et des grands organisines adininistrntifs Car ii 13in\erse, les 



employés des petits patrons mettent plutôt en avant leur esploitation. Ils considèrent être sous- 

payés au regard de ce qu'ils font "rentrer dulis l'crrelièr." ou de leur présence capitale dans 

l'atelier. Les raisons qui ont par exemple conduit 03-C.D. à quitter la cordonnerie européenne 

qui l'employait résident principaleinent dans le trop grand écart entre le chiffre d'affaires qu'il 

réalisait et son salaire mensuel (90.000 francs Cfa, soit quatre à cinq fois moins que son 

chiffre d'affaires personnel). C'est lorsqu'il est venu à la certitude qu'il pourrait réaliser plus 

que son salaire que l'idée de se mettre à son compte a coininencé à prendre fonne. 

Coinme on le constate du reste avec l'exemple précédent, la mise en avant des contributions 

personnelles n'a pas pour finalité de faire disposer au salarié une marge de manoeuvre plus 

grande dans l'hypothèse de la renégociation de sa place dans la hiérarchie de l'atelier. Car 

l'issue prévisible à toute requête de ce type est la fin de la collaboration. En fait de 

négociation, on est en face de positions figées : soit parce que le patron n'a pas les moyens 

matériels d'accéder aux revendications de l'ouvrier sur la sellette, soit parce que ce dernier a 

déjà trouvé une alternative à sa situation insatisfaisante ( i l  a tr0uj.é un autre employeur ou les 

conditions de l'installation personnelles sont réunies). La demande de renégociation ne 

manifeste pas une recherche de coinpromis, elle entkrine une décision, une situation déjà 

constituées"'. 

Enfin, ceux qui étaient sans travail ont soutenu qu'ils ne pouvaient pas rester oisifs. Dans leur 

cas. en dehors du fait que l'inactivité pouvait être en soi pesante. on doit considérer que le 

regard des autres (qu'il soit pathétique ou sarcastique) a été trés lourd à supporter. C'est 

d'ailleurs ce qui explique qu'ils n'ont pas hésité à in\-estir tous les créneaux qui pouvaient leur 

assurer un revenu, leur rendre leur dignitk, quitte à faire peu de cas des discours qui en 

régissent traditionnelleinent ou juridiquement les conditions d'accès et de fonctionneinent. 

Dans cette perspectnre, on peut éioquer les situations qui ont été celles de 09-Mme 

Ga.(aineubleinent-décoration), 12-A.Ké (boulanlerie), de 63-N.S (restauration). lesquels ont 

deinontré a travers leur démarche des \.aleurs de ~îgoi- (honneur], de . lo~t~ (courage, ténacité) et 

de . f b ~ . c l ~ ~  . (estime de soi). 

- - 

h!lh 
On voit aiiisi à l'oeuvre ut1 des nombreus mécanismes de segmentation en vigueur dans la petite production. 

L'on ne peut envisager la fidélité d'un salarie a un einployeur que dans la mesure ou soi1 eiiiployabilite est faible 
c'est-à-dire que ses competeiices sont rapidenient reproductibles. 11 en \.a autreiiieiit avec les professionnels 
expérimentes qui du fait de leur àge (il faut entendre des obligations familiales et sociales qui pointent ou qui 
auginetitent) et de leur maîtrise teclinique incontestable réunissent les conditions suffisantes de fonder sa propre 
attàire. 



Lorsque certains locuteurs se sont projetés. dans une seconde articulation de leur discours, 

dans le monde de la filiation et de la parenté, ils ont principaleinent axé leur inten.ention sur 

les qualités morales et religieuses de leurs ascendants qui ont pernîis leur "homte c~~iucu/iorl" 

(I'LIP hi ~LIU-Y) .  Beaucoup ont évoqué la foi et de la grande rigueur morale de la figure 

paternelle laquelle, inalgré la faiblesse de ses revenus, a réussi à entretenir une grande fainille. 

Mais si la figure du père est évoquée à travers les valeurs de ntzrn, de .su/u~-u qu'il a pu 

inculquer, son évocation reste quand même peu significative au regard de la place reconnue à 

la mère comine source de inotivations. Sans doute en raison du fait que dans les contextes 

familiaux marqués par la taille étendue de la progéniture et la modestie des revenus du chef de 

famille, les enfants comptent très peu sur le père, par ailleurs souvent peu En 

conséquence, ceux-ci apprennent très vite à faire preuve de sens de l'initiative""! Ensuite dans 

I'atmosphère des familles caractérisées par la polygamie ou le remariage de la mère, la ricalité 

entre aga t s  qui en découle constitue un important facteur d'éinulation. Non seulement les 

enfants sont initiés à prendre parti pour leur mère dans le coinbat qu'elle livre dans le cadre 

conjugal (accepter de subir la rivalité avec des CO-épouses, inais aussi relations difficiles avec 

la belle-inère et les belles-soeurs, la mesquinerie des pairs, la déloyauté du mari), mais ils 

estiment lui etre redevable de leur réussite, faisant référence aux adages selon lesquels 

"lrggej~u ndey rrfitr dom" ou encore " J J u ~  su 1ggq.e c /~nlu~~~ur- ,~ tr""" ' .  C-est pour cette mêine 

raison que les plus fréquentes inodalités de nécessité distinguées appartiennent au souci de 

correspondre à l'image du hoil -jtl.r. C'est la raison pour laquelle, ils consentent sou\.ent 

d'iinportants transferts en sa fa\eur (financeinent de la construction de sa inaison ou de son 

pélérinage à la Mecque, sa totale prise en charge) 

On peut signaler à cet effet le témoignage de 56-M.G. (chaussure artisanale) qui explique son 

inariaçe précoce par la \-olont6 de procurer une compagie à sa mère qui s'était remariée. 69- 

F.G. (réparation inachines a coudre) quant à l u i l  a fait 1-aloir son statut d'aîné ( i l  est le seul 

607 
Cela, tant en ternies de teriips. d'attention, qu'en ternies de déperises pou\.ant être corisacres à chaque enfant. 

bus Dans le coiiteste rural par eseinple. un quasi droit de cliapardage (de récoltes. de volailles) était reconnu aus 
adolescents qui disposaient de moyens d'oqaniser leurs cadres de sociabilité. En ville, un tel cadre n'existe 
\.raisei.iiblableinent plus. Aussi les jeunes ont mis en place di\.ers systeriies de débrouille qui vont des 
arrangenients siniples (troc, échange de coiiimodités) aus actes délictueux de trafics en tous = <'etires. 
1.09 Dans la pensée ordinaire ii'oloL la réussite des eiiïaiits est iiiiputable pour une graiide partie au "rrtri+rril tir ILI 
mGt.~>", sous-entendu à la hauteur de sali engagement dans le iiiéiinye 



garçon que sa mère ait eu) dans un foyer polygame. MSine s'il n'a pas mis en avant les 

ri\.alités avec ses deini-freres, il a considéré par exemple que son unique souci était bien sa 

inère ("elle n 'u qz~è I ~ I O I "  dit-il) et que son père ne constituait pas une priorité pour lui d'autant 

plus qu'il le partage avec une vingtaine de personnes"1('. 

L'intériorisation précoce du rôle d'aîné constitue un rôle important dans le développeinent des 

réflexes d'adaptation. La primogéniture est vécue coinme une source d'obligations et de 

responsabilités tant vis-à-vis des ascendants que iris-à-vis des frères et soeurs. C'est de ces 

manières qu'on peut convenir que I'environneinent environnement familial a joué un rôle de 

stimulation dans les vocations entrepreneuriales, bien que ce rôle soit tout de mèine diffus. 

Si l'on aborde maintenant les récits du point de vue des référenciations a l'alliance et à la 

filiation, on remarque que peu de personnes ont établi un lien entre leur statut inatriinonial et 

leur décision de créer. Mais si on conduit la définition par rapport au genre, on se rend compte 

d'une attitude différenciée entre les hoimnes et les femmes. A l'exception notable de 56- 

M.G., le mariage scande inoins le récit des entrepreneurs masculins bien qu'ils soient dans 

leur large majorité chefs de fainille au sens restreint, au contraire de leurs homologues 

féininins. Ce clivage rainène à l'enjeu fondamental fréquemment inis en avant que représente 

le mariage (mais aussi la maternité) pour les femines où il y va en règle générale de leurs 

possibilités de survie sociale, éconotnique et symbolique. La bonne disposition du inari est un 

signe d'encouragement qui conforte les feinines dans la justesse de leur décision et qui 

garantit la stabilité de leur engagement personnel : sans compter qu'il peut prendre en charge 

une partie des premiers investisseinents (l'autre partie étant réalisée par le biais de tontines et 

I'intermédiation d'un parent haut placé) ou offrir des opportunités étant donnée sa position. 

ses fonctions"". Le cheminement de 79-Mine D.(coiffeuse) doit énormément à la réaction 

positive de son conjoint et à l'utilisation de sa position d'employé dans une coinpapie de 

transports aériens. 

610 
Sous-entendant par la que s'il ne s'occupe pas de lui. il y a de nombreux enfants de qui il peut esiger de le 

faire. ce qui n'est pas le cas pour sa iiiere. 
61 1 

F. Sarr (1998) rappelle fort justement que le pou\.oir de I'homine a constitué pendant longtemps un blocage 
pour certaines femmes. Non seulement ceux-ci peuvent interdire I'esercice de certaines activités pleines de 
prejugés, niais le trai-ail de la feiiime a pour finalité le niari. car les L . / ; . F  JII I > ~ I I . U ~ / I . C  de la fen~iiie sont entre les 
mains de son mari et que la réussite de ses erifaiits dépend de son travail. de sa souniission à son inari - ce qui est 
5 niettre en rapport a\.ec ce que iious soulignions plus haut dans ce texte -. Pour contourner cet écueil, les 
l'emrnes ont clierché a évoluer dans des acti\,ités compatibles a\.ec leurs rôles. 



Mais ce qui ressort de l'é\/ocation du statut matrimonial. c'est la prise de conscience de la 

nécessité d'arriver à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants dans un conteste où les 

situations professionnelles ne permettent plus à l'homme de disposer de suffisamment de 

revenus pour faire face à toutes ses obligations lorsque son einploi n'est pas devenu précaire. 

La détérioration de la conditions économique du rnéiiagr (suite à la perte d'eiilploi de 

l'homme), la recherche de complément des revenus dans le inénage expliquent l'extension du 

phénoiiiène du travail des femmes à l'extérieur par conséquent les conditions de leur 

émancipation '"' et la neutralisation des discours sociaus qui en interdisaient l'idée même. 

Des eseinples dans notre population attestent d'ailleurs que les démarches ne se rapportent 

pas seulement à des réflexes de survie, tnais renvoient bien à la volonté de refuser la condition 

de dépendance dans laquelle le mariage place systéiiiatiqueinent les feinmes en mênie temps 

qu'à la mise en place des conditions de leur autonomie : autonomie par rapport à l'autorité de 

I'hoinine (confkrée en partie par son pouvoir éconoinique), mais aussi par rapport à des 

modkles dont les principes sont antagoniques à la rkalisation de ses intérêts et de ceux de ses 

enfants. Par rapport à la polygamie qui a encore largement droit de cité ou à la norme qui 

oblige à supporter l'immixtion fréquente et sou\.ent ~iégative de la belle-famille dans la vie du 

ménage, les feinnies dans les villes recherchent les moyens de briser les carcans conjugaux et 

de construire leur indépendance, le plus souvent en démarrant une activité économique 

cénkratrice de revenus comiiie c'est le cas avec nos feiiiines-entrepreneurs (cf. 09-Mme Ga., " 

43-A.D, 62-N.So). Enfin. on peut évoquer la \~olonté d'assumer une position indi\.idualisée de 

feiiime riche au même ni\ eau que les homiiies (cf. 18-D.D. niais aussi 30-Mme Mba). 

Les éléinents constitutifs du second pôle de cliei~iineriient rifèrent à la socialisation et à 

l'insertion professionnelles. Les sujets re~iennent sur les differentes périodes de formation 

initiale ou coinplénieritaire, la niobilité professionnelle, le terrain d'où a éinerzé I'idke de 

créer ainsi que les options qui l'ont accompagné (reproduction, iiiutation), les foriiies de 

réunion du capital financier de dharrage.  Dans le premier sous-eriseinble qu'on dégage à ce 

(1 II 
Cf les études receiites sur les dj.iiaiiiisiiics tëiiiiiiiris proposées par G Xliaiida ( 1996) ou par F. Sarr ( 1998) 



niveau là aussi, les locuteurs se sont prononcés sur les conditions de leiir apprentissage (la 

description préc.ise des modalités pratiques de l'apprentissage est faite dans le chapitre 

pratiques professionnelles) avec la particularité suivante : l'absence de différence de tonalité 

entre les discours. Les anciens apprentis ont tous chanté les louanges du système de formation 

traditionnel qui non seulement donne des coinpétenc.es, forme le caractère, mais insère le 

nouveau professionnel dans des riseaus de soutien, d'entraide jusqu'à ce qu'il ait "Ië.v reins 

.~~rfji.vurta)~eti/ -. .vo/i~/c.v". 

Empreints de nostalgie, inêine si les conditions réelles correspondantes ont été des plus 

austères (bastonnades, bagarres avec les condisciples...), ces récits relatent plus une trajectoire 

achevée qu'un inoinent particulier du passé. Lorsqu'un mécanicien fait valoir la sévérité de 

son maitre-formateu$", ce n'est que pour mieux faire ressortir le caractère exceptionnel du 

parcours en inême temps qu'il indique l'influence positi\.e cela a eu par la suite pour lui : 

l'humilité, le courage, l'obstination. C'est donc à l'aune de leur nou\,elle position qu'ils 

évaluent les rudiiiients acquis. La qualiti de la fonnation reçue est décrite coinine ayant joué 

un r6le si~mificatif dans l'aventure entrepreneuriale, mème si par ailleurs certains 

entrepreneurs ne manquent pas de fàire valoir que la direction d'entreprise a posé ensuite des 

questions dont ils ne pouvaient pas toujours troucer les réponses dans les situations 

fainiliéren~ent enseignées. 

Dans le pôle professionnel entrent ensuite en ligne de inire le \/écu professionnel et la 

connaissance de la vie de l'entreprise espriiiiés en tennes de coii~péterice technique 

approfondie, de maîtrise de nou\/elles techniques. de connaissance de structures du marché et 

de inobilité professionnelle. Ce sont les antéct;deiits professionnels qui, on l'a dé-jà signalé, en 

prolongeant la fonnation soit à travers I'activit6 producti\,e ;? proprement parler, soit à travers 

la direction inanagériale, désignent les circonstances et les inodes d'acquisition de sa\.oir 

techniques approfondis, c'est-à-dire les occasions d'obsenatiori des inodalités de 

fonctionnement d'un svsteine dans preinier tenips, les possibilités d'appliquer sa vigilance 

aux opportunités se n~anifestaiit. 

6 1 i 
Cf. le ténioignage de 72-31 D. dont le teste est reprodiiit in  cliap pratiqiies pi-ofessioririelles 
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A cet effet, il n'est pas exagéré de soutenir que le inétier initial constitue un prédicteur 

prépondérant de la trajectoire. C'est lui qui dessine le champ de possibles au créateur en lui 

octroyant, en plus de la capacité de découvrir des niches d'investissement. la con\fiction 

intériorisée de pouvoir réellement mener l'aventure (c'est-à-dire l'espérance objective). En 

même temps qu'il fournit les circonstances de construction de conduites sociales incluant un 

aspect cognitif structurant (des normes), l'exercice professionnel amène à une connaissance 

des structures de marché propres au métier et au chainp des rapports professionnels internes. 

C'est à partir de ces épisodes qu'ils décrivent le terrain où a pris forme l'idée de créer (le lieu 

des stimuli) et les visions qui ont sous-tendu la déinarche de création qui a été privilégiée : 

soit la reproduction des formes apprises (on reste dans le même registre d'activité, les mêmes 

formes de travail), soit la transformation dans l'exploration de nouveaux domaines. C'est en 

fonction de ces connaissances qu'ils justifient les options de développement de leur structure 

(soit la spécialisation, soit la reconversion, soit la diversification). 

Le troisième pôle prend en compte le contexte global qui alimente le registre des motivations 

(nous faisons allusion à l'élargissement des cadres référentiels discursifs et pratiques), des 

modalités de nécessité et qui fait office de cadre pratique de la concrétisation de l'idée de 

créer. Il décrit les relations sociales élargies auxquelles participe l'entrepreneur et qui 

c.oïnc.ident parfois avec les ressources extra-familiales et souterraines de l'entreprise. Son 

évocation fait suite aux considérations sur la parenté et recoupe le thème du dérèglement des 

rôles et des statuts. Nous avons déjà évoqué, notaininent dans la présentation du contexte .-. 
sociétal de la recherche, les phénomènes concernés : la crise éconoinique qui accentue la 

remise en cause des fondeinents et des canaux de la solidarité coinii-iunautaire, la 

inultiplication des médiations qui détruisent les systèines lignagers, élargissent et diversifient 

les relations et les processus sociaux désormais construits autour de la possession 

économique, le ren\.erseinent des rapports de genre a\.ec l'affirmation féminine sur le plan 

éconoinique, l'aggravation du conflit entre les générations et la démystification des 

intc.lIcc/~rcls et de la primauté de la Lettre (qui recou\.re a peu de chose pres le clivage 

citadins/ruraus néo-citadins), bref ce que nous avons appel2 " f i l  cri.(t) tle 1 'ujzc.v/cn~èn/" 



Les thèines abordent les préjugés liés à leur statut professionnel (iitcrcc ra.~uszr, illettrisme), 

parfois leur position stratégique dans le développement. C'est la transformation des rapports 

sociaux globaux qui constitue la toile de fond des intenentions. Mais elles offrent 

l'opportunité d'investir diffkreminent les places sociales, de créer un espace discursif aux 

contours variables. Dans un conteste de remise en cause du contrat social"' de convulsions 

dans l'imaginaire solidariste, de blocage des statuts. le groupe se voit contraint, soit de tolérer, 

dans un silence honteux, l'entrée de certains de ses membres dans l'uni\/ers des activités 

marginales, délictueux, soit de tolérer ou même de provoquer le départ de ceux dont il ne peut 

plus assumer l'entretien. Les personnalités affirmées, les esprits forts qui, révoltés par un 

ordre qui les oppresse sans plus de contrepartie ou estimant ne plus avoir grand chose à 

perdre, ont effectivement tendance à tenter l'aventure de l'autonomie, de la tran~gession de 

tabous. Les caractères déjà trempés par l'expérience précoce qu'ils ont des difficultés de la vie 

n'en saisissent qu'avec plus d7einpressement les opportunités d'autonomie"15. L'idée 

d'entreprendre est légitimée à travers l'intériorisation discursive de la situation personnelle et 

familiale : nécessité de se prendre en charge, de soutenir des parents valétudinaires, bref une 

appréhension de l'enseinble des modalités de nécessité déjà décrites qui est articulée à des 

traits de personnalité spécifiques. Dans la situation de la petite entreprise, le statut 

d'entrepreneur attribue une position nouvelle qui \fient élargir sensiblement les horizons 

sociaux et éconoiniques de l'individu. 

Ensuite, le second aspect se rapportant à I'en\.ironneinent et aux péripéties représentees, les 

récits de création indiquent une aventure difficile et exigeante. Le chemin de la création a été 

parsemé d'embûcl~es : obligation de procéder pas-à-pas du fait du manque de moyens 

financiers personnels suffisants, ajournernent à plusieurs reprises du projet, retards de 

fiiîanceinents ou difficultés aiec I'adrniiiistration. les banques ou les projets deappui. 

concurrence de produits importés en fraude. erreurs dans l'étude initiale, retournement de 

conjoncture ... Les installations ont souLent eu à coinposer a\ ec le chassé-croisé des projets 

d'appui, des modes et slogans politiques ~conoi~iiques, du concert des chaises iniisicales dans 

6 14 
Ce constat correspoild à un coniproniis tacite passé entre les représentants du pouvoir étatique a\.ec les 

couches rnoyerines urbaines ainsi qu'avec les notables ruraux. lesquels pou\.aient ritrocéder a leur tour une partie 
des a\.aritages en en faisant bérieficier leurs parents des couclies sociales inférieures, par le biais des solidaritrs 
\-erticales. désaniorçant les conflits potentiels autour de la moralité d u  s!.stème de domination politique ainsi que 
l'atteste la défiance populaire). C'est ce que D. C. o'Brien a conceptualise sous la denoniiriation de "c.oli / l .rrl  

.\~!itc;,~yl<ri.v? 



les sphères du parti. En inèine teinps, on ne peut considérer que les dynamismes 

entrepreneuriaux soient consécutifs a la mise en place de dispositifs publics. Les dynamismes 

en question ne sont pas la conséquence de la réaction des agents aux signaux envoyés par les 

développeurs à travers diverses mesures. 

Dans le souci de décrire les destins entrepreneuriaux en termes de trajectoire, la catégorisation 

en pôles des récits de parcours a obéi au souci de définir le cadre des espaces de relations 

sociales diffkrenciés qui a accueilli le trajet du créateur. Elle nous a informé sur les positions 

successives qu'il a occupées dans chacun de ces champs, les opportunités, les motivations et 

les entraves qu'il en a retirées. Toutefois, elle n'échappe pas à l'artefact qui gwette toute 

présentation de ce type, elle tend a obscurcir deux dimensions essentielles de la notion de 

trajectoire : son caractère à la fois systéinique et dynamique. La catégorisation ne rend pas 

forcément compte de la mobilité des indi~~idualités dans l'espace d'évolution ainsi défini, 

alors que dans leur récit de parcours les locuteurs proposent des agencements coinplexes et 

variés des éléments prodigués par ces différents cadres, superposant souvent les logiques 

(temporelles, spatiales, justificatrices ou accusatrices). 

Les champs de relations sociales que nous avons identifiés séparément ne sont pas en réalité 

des espaces clos qui fonctionnent en autonomie complète, ils s ~ n t  unis par un lien systémique. 

Bien qu'étant de natures distinctes et aisément repérables, ils sont en interaction permanente, 

se coinplètent, se contredisent parfois mais contribuent à la délimitation du cadre de l'action, 

soit en tant que cause, soit en tant qu'effet. Un bref retour sur les fragments de récits dans 

lesquels les entrepreneurs indiiridus ont restitué leur parcours en mettant l'accent sur des traits 

de caractère personnels, sur leur forte personnalité rend parfaitement compte de ce caractire. 

6 1 5 
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Ce que l'on constate, c'est que ces états psychologiques prennent fonne dans des lieus, à des 

moments et a la suite d'événements précis. Selon les cas, ces conditions concrktes précises ont 

fait office de fonction Iégitiinante ou contrariante des espérances subjectives. Mais ce qu'il 

faut surtout considérer par dessus tout, c'est que l'action qui en a résulté s'est déployée 

indifféremment dans la même classe de conditions d'esistence où est localisé le stimuli que 

dans une classe de conditions d'esistence voisine. 

La quête d'une reconnaissance professionnelle, la volonté de contribuer au développement du 

pays, d'acquérir un statut social plus valorisé, ren\roient aux tensions découlant de la 

confrontation de classes de conditions d'existence particulières (la division sociale du travail 

et la division technique du travail d'une part, les relations familiales d'autre part) à une 

situation et à des calculs personnels. Autrement dit, si nombre de nos interlocuteurs ont 

expliqué qu'ils ne pouvaient pas se contenter du peu qu'ils obtenaient dans leur emploi 

précédent, qu'ils ne pouvaient rester "comn~c. GU" sans chercher à peser sur le cours de leur vie, 

c'est qu'ils ont perçu à un moment donné que les positions qu'ils pouvaient occuper dans 

leurs différents collectifs d'appartenance, ne leur permettraient pas satisfaire des aspirations 

personnelles ou collectives, de répondre a des "ed~igeïzcP.~ de l 'lleurc.". 

Il s'avère que ce n'est pas dans le champ où ces appels à l'action sont fonnulés que celle-ci se 

réalise. Elle est transférée dans des cadres plus appropriés, ceux fournissant les meilleures 

réponses. L'explication de ce processus réside dans le fait que certains champs de relations 

sociales bien que riches en informations, nécessitent la collaboration d'autres champs moins 

bien dotés mais disposant de l'énergie nécessaire à la réalisation de l'action. Dans les cas qui 

nous concernent, il va s'en dire que c'est dans I'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans le pôle 

professionnel et économique que se sont cristallisés et que se sont matérialisés les projets 

d'action élaborés dans le pôle personnel et social. C'est lui qui a constitué la classe de 

conditions objecti\,es présentant les réponses les plus adaptées à la question du maintien ou du 

d6placement entre des rôles et des statuts. Mais i l  ne constitue pas à lui seul le cadre d'accueil 

et de valorisation des projets d'action. En dautres espèces. ceux-ci se réalisent aussi à travers 

l'in\estissement politique. religieux ou artistique616. 

616 
L'investissenierit, niême s'il doit beaucoup à la recherche économique d e  la satisfaction individuelle et 

collective, ne s'inscrit pas systéniatiquenient à la sphère écononiique et professionnelle. M Koulibaly et O. 
\-allée cliacun .eii ce qui le concerne en ont rendu compte. Par ailleurs, on peut faire référence au systen~e 
traditionnel des inegalites au Sénégal qui désignent des catégories sociales affectées de manière iinniuable ii des 



En mêine temps qu'on s'accorde sur l'existence d'un faisceau de stimuli qui ont activé les 

mécanismes psychologiques de la frustration, de l'insatisfaction et de l'ambition, on peut 

également con\renir de l'interpénétration d'éléinents relevant indistinc.tement de l'un ou 

l'autre pôle. Les parcours décrivent non seulement des relations objectives, inais des 

interactions réciproques entre les déterminations éconoiniques, socioculturelles et fainiliales. 

Les informations variées produites dans chacun des trois pôles entretiennent une 

correspondance étroite avec celles issus des deus autres, jouant selon les cas le rôle de cause 

ou d'effetc'17. 

Si l'on retient maintenant la singularité de chaque expérience rapportée, le caractère 

systémique de cet espace n'en est que plus affinnée. En effet, les sujets ont agencé les 

éléments biographiques selon des logiques et des enchainements à la fois complexes et variés, 

mettant l'accent sur tel aspect de leur vécu plutôt que sur tel autre, construisant une cohérence 

entre des objets n'appartenant pas souvent à la inêine logique teinporelle. En mettant en scène 

de cette manière des lieux, des personnes, des événements disparates, les histoires de création 

ressortent comine autant d'idiosyncrasies que seule l'intériorisation discursive des enjeux des 

trames qui se nouent dans des conditions d'existence concrètes particulières unirait. 

Par conséquent, la disparité des cheminements figure bien une certaine contingence dans la 

mesure où les sujets ont matérialisé de quelle faqon une réponse identique pouvait être 

apportée à des questions sing~lières par des individus pounzis de manière similaire ou non en 

capitaux de différentes espèces. Nous avons déjà fait remarquer que des individus présentant 

le inême profil ont emprunté des chemins contrastés avant leur consécration entrepreneuriale, 
h 

tandis que des profils éloignés ont décrit le mêine parcours (problèmes familiaux 

c.omparables, types de ressources recourus...). Cette même contingence qui représente le 
6 1 P caractère essentiel par lequel M. Crozier et E. Friedberg définissent tout systèine d'action. 

Selon les auteurs en effet, toute structure d'action est construite (non-naturelle) et pose des 

contraintes a l'action individuelle ou collective. Mais, parce que sa situation est sans cesse 

actualisée, elle aménage des inaryes de liberté dans lesquelles se situent les individus en 

fonctions, c'est-à-dire dans notre perspective à la réalisatiori de leur projet individuel à travers les activités 
artistiques ,.- (comine le sriots) ou contemplatives (dynasties de marabouts).). 
( % l  1 

Le lecteur peut du reste se rapporter aux prolé~oitieiies où nous faisions état de  l'activité eiitrepreneuriale en 
tant quefiri1 .socicrl f o / ~ r l  qui laisse en\-isaçer Lin espace d'evolutiori non plus segmente, mais plutôt unifie. 
0 I X Cf. hl. Crozier et H. Friedberg. 1977. 





le principal milieu de sociabilité (dans les dynasties professionnelles relevant des corporations 

organisées selon des règles coutuinières, la transmission symbolique débute dès la priine 

enfance) et le cadre dans lequel le statut de l'individu est celui de cadet social, de dépendant. 

La seconde étape du processus de stmcturation de la personnalité de l'entrepreneur est la 

période couvrant le inoment de l'apprentissage d'un métier ou la poursuite d'un cursus scolaire 

au cours duquel, malgré son âge et le niveau de maîtrise de son métier (ou le niveau de 

diplôme atteint), il reste socialement mineur. Mais c'est à partir de ce moment que son 

horizon social coinmence à s'élargir et qu'il intège des éléments de personnalité parfois en 

rupture avec certaines dispositions culturelles inculquées. Du reste, certaines situations 

comme I'éloigpement du cadre familial pour des raisons liées à la scolarité et à la formation 

(pension, hébergement chez un parent, accueil dans la communauté diasporique), pour des 

raisons tenant à la mésentente entre frères et soeurs et/ou à la rivalité entre CO-épouses (la 

catégorisation en fratrie est une attitude fréquente) ou pour des raisons tenant à un trait de 

caractère résolument indépendant, l'indépendance économique du fait de l'attribution d'une 

bourse d'études exercent une influence émancipatrice non négligeable et accélère ce 

processus. 

Lorsqu'enfin l'individu achève sa fonnation et qu'il espérimente un emploi, il est confronté à 

des logiques professionnelles et organisationnelles qui bouleversent le cours de sa vie. En 

effet, l'individu accède au rang d'indkpendant et à peu de chose près, à celui d'adulteQ0. Dis 

lors, il se trouve engagé comme partenaire actif dans le système des réciprocités. Disposant de 

revenus, sa place dans le système se moditle. Il est en situation de rembourser sa dette, en 

même teinps de contracter le même q p e  de redevances chez les cadets. La période de 

l'établissement personnel ne fait que renforcer ce statut. Sa surface sociale augmente du fait 

de ses rapports professionnels et cominerciaus, du fait qu'il se transfigure en père social de 

ses employés. En mesure d'opérer des transferts plus importants (en terines nuinéraires, inais 

aussi en tennes d'emploi ou de senices gatuits), il peut in\.estir des places de pouvoir et de 

prestige dans son entourage familial, mais aussi dans des collectifs de plus en plus élargis. 

- - 

1.20 Pour aller vite, cette période coincide a\ ec I'aclièvenient d'un statut inatriinoriial 
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Tableau 28 Flux des situations statutaires menant à celle d'entrepreneur 

On doit ajouter que l'enchaînement entre les teinporalités et les socialités en question 

s'énonce principalelnent en tennes de ruptures, exceptionnelleinent en tennes de solidarités, 

d'intégration. Les modestes origines familiales n'incitent pas à attendre une quelconque fonne 

d'aide inatérielle qui serait déterminante (l'aide fainiliale se résume le plus souvent à des 

temoigages affectifs. De cette manière, les ressources de la solidarité réfèrent en général aux 

réseaux extra-familiaux. Ce qui est loin de vouloir signifier que la famille cherche à réprimer 

les velléités d'enrichissement ou à étouffer les aspirations de ses membres, au point de 

recourir à des pratiques d'intimidation par la sorcellerie"! Mais à l'évidence, l'existence de 

pratiques magiques au Sénégal ne recouvre pas toutes les dimensions qu'ils énoncent, 

notamment celle où la famille s'opposerait à la proinotion d'un de ses membres pour Ilri 

oppre/zdre à ~ii7re. Les cas où on est en présence de manoeu\.res inaléfiques, d'accusations 

sorcikres dans les collectifs primaires sont ceux où la polygamie a tendance à attiser des 

tensions, des ri\,alités entre CO-épouses qui sont souvent médiatisées par la réussite des 

enfants. Nous aurons l'occasion de constater que lorsqu'un capital quelconque convertible 

dans l'entreprise est disponible dans le cadre familial, i l  est en général mis au senice du 

créateur au nom du maintien d'un sa~.oir-faire transmis d; @re en fils, au nom de la 

sau\.egarde du standing du groupe. 

l'einpora liti 
Socialisation priiiiaire 

Fonnaiii~n 
E k ~ r i a i c e  pro~essie>nncllc 

Einblissemcnt 

La dkmarche de création s'identifie par conséquent plus en tsrmes de séparation avec les 

cadres sociaus et symboliques et en tennes de déiiance, de rupture de la courbe sociale et 

professionnelle a laquelle l'appartenance sociale et la socialisation professionnelle 

prédestinent et qui dans certains cas alait déjà été amorcée. Il n'est pas nécessaire de préciser 

62 1 
.L\ cet effet, i l  tàut sigiialer que R.  Devatiges a niontré dails ses tra\.au\; sur les sociétés congolaises conibien 

est présente l'ombre de la sorcellerie. A. hiarie a aussi, dans un travail anal'qique plus fouillé. dérnoiité la 
niecaiiique sociale qui rilinlente I'irnagiiiaire sorcellaire. 
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que certaines de ces démarches correspondent à des événements et à des situations 

normalement inscrits dans l'agenda du développement de la personne (ce sont tous ceux liés à 

I'àge). Nous n'insisterons que sur ceux qui entretiennent une proximité immédiate avec la 

décision de création et qui l'ont influencé de manière directe. Quels sont-ils ? 

Pour expliquer le mode de passage d'un stade à un autre, nous avons fait intervenir la logique 

de circonstance. Nous avons appelé logique de circonstances, l'ensemble des événements qui 

ont lieu à I'àge adulte et qui fonctionnent comme le catalyseur du système de déclenchement 

de l'acte d'entreprendre, c'est-à-dire du canevas des forces, des lieux, des relations et des 

situations plus ou moins contingents qui alimentent le projet d'investissement. 

La logique de circonstance présente deux propriétés heuristiques. D'une part, elle fait 

distinguer deux motifs de mise en entreprise. L'une, positive correspondrait au résultat de 

l'application de la qualité kirznérienne de I'uler/i~es.c. (vigilance par rapport aux signes du 

marché), mais aussi aux occasions heureuses procurées par des partenaires sociaux, 

professionnels (une relation qui se révèle comme mentor) ou par des décisions administrativo- 

politiques (politique de proinotion de l'entreprise). La seconde inodalité est négative, elle 

correspond à des événements malencontreux, des acci~lc.t~ts de lu i*ie (chômage, licencieinent, 

disparition d'un protecteur) qui décident à l'action. Enfin, elle joue comme un facteur de 

liaisons entre les diffkrents pôles identifiés aupara\.ant, restitue la synchronie et la diachronie 

des itinéraires. L'établissement viendrait dans cette mesure sanctionner la mobilité des 

individus dans l'espace de socialités et de teinporalités hétérogènes qui ne relèvent pas de la 

même logique temporelle et qui structurent les lignes de parcours fort disparates. 

Au final, il s'avère que non seulement les vocations ne se bâtissent pas sur la base des 

ressources matérielles que peuvent prodiguer les collectifs sociaus de base. mais elles se 

structurent de manière relativement contradictoire par rapport aux schèines qu'ils ont pour 

fonction d'inculquer. Nous l'avons déjà souligné, en é~oquant la variabilité des places 

d'élocution, l'élargisseinent des cadres référentiels. En montrant que leurs propos référaient à 

des relations ol~jectives globales abordées non plus exclusivement du point de vue de leurs 

dispositions ascripti\,es, nous préparions le lecteur à se rendre à l'idée de l'affaiblissement des 

repères traditionnels, de l'influence diffuse des solidarités primaires ou traditionnelles. bref 



une confirmation d'une des propositions que nous avons fonnulé comme hypothèse de tra\.ail 

a savoir que l'entreprise n'est pas une ~raleur sociale (si tant est qu'on puisse dire que c'est la 

famille qui incillque le sens de l'initiative). L'approche des conditions du passage de l'idée de 

créer à l'acte, à tralTers les démarches de recherche de financement, mais aussi les modalités 

concrètes du déroulement de I'acti\,ité entrepreneuriale nous apporteront les arguments 

supplémentaires qui confortent cette idée. 

Dans ce qui va suivre maintenant, il ira ètre question des procédés par lesquels l'entrepreneur 

renégocie ses places dans les diffkrents collectifs auxquels i l  appartient ; cela dans l'optique 

de disposer de la dynamique globale de la démarche entrepreneuriale à partir de laquelle nous 

composons notre modèle théorique. 

111-3.3. L CTI I ~ I T E  EN1'REPRE8VEL7RI.4 LE CrlllRE 1)E RECO;lfPO.SI TIOiYYS STA TUT4 IRES 

Si le statut entrepreneurial parachè~re un flux statutaire, i l  ne constitue en aucune sorte, le 

terme des tensions entre les dispositions personnelles du promoteur, les exigences de son 

projet et les enjeux distincts qui spécifient les espaces structurés de relations où i l  évolue. La 

nouvelle figure sociale et professionnelle auquel i l  correspond a en effet à assumer les 

nouvelles conditions de sa participation à des collectifs, a improviser les attitudes et les 

réflexes imposés par son statut nou~lelleinent acquis dans le métier et comme elle ne inanque 

pas de mobiliser celui-ci pour concrétiser ses aspirations individuelles ou pour donner un sens 

a son action dans le cadre des relations sociales globales"2'. Aussi bien dans leurs relations 

sociales que dans le cadre de leur acti\.ité, ils provoquent de nou\elles situations sociales : par 

transg-ession d'interdits et par une mise à plat des discours nonnatifs (coinine celui sur les 

castes), de la di\.ision technique du tra\.ail (distinction entre secteur moderne et secteur 

traditionnel, entre secteur forinel et secteur inforinel), par l'atténuation des effets des stigmates 

de I'infëriorité sociale (la primogéniture, la condition ferninine, des origines rurales ou 

castées). Ces procédures leur oiiilrent des marges de négociation (ces fameuse zones 

d'incertitudes non inaîtrisées par les interlocuteurs établies par l'analyse stratégique) a\ ec iirie 

position a\lantageuse. 

6 2 ? 
Les élénients auxquels rious faisons appel ri'appartiennent pas spécifiquenient au corpus des entretiens, 

certains résultent du qiiestioiiriaire. d'aiities de notre expérience persorinelle. Bien que sc)ulevant des 
problématiques importantes. ils n'ont pli  être intégré à notre déniarche explicative du fait de leur caractère épars. 



L'afflnnation d'une catégorie d'entrepreneurs dans des acti\-ités de production coïncide ai.ec 

le renverseinent de l'échelle des positions sociales et la hiérarchie des prestiges ainsi qu'au 

redéploiement des stratégies familiales. L'école par esemple, n'est plus considérée coinme 

l'antichambre de la réussite éconoiniqve et sociale62' tandis que d'autre part, l'entreprise 

conduit à ou renforce une position économique qui permet d'atteindre des positions 

prestigieuses de diffkrentes sortes : notabiliaires (parrainage d'équipes de football, 

construction de mosquées de premier plan), mais aussi Aussi, la inonétatisation 

des rapports sociaux a conduit a une déprise sensible des stigmates anciens fondés sur la 

nature salissante de l'occupation, sur les origines rurales, les prescriptions coutunières 

comme le genre mais aussi I'appartenance à une caste ou une catégorie sociale 

par lesquels les nzci'liers ont été désipés. C'est à un tel point vrai que ces actifs sont 

désonnais régulierelnent désignés en esemple, font figure de modèles imitables. Cela leur 

vaut du reste d'être doublement sollicités par leur entourage pour des questions d'argent, inais 

aussi pour accueillir des jeunes en apprentissage. Ensuite, si tous n'ont pas réussi à associer 

leur nom à des activités et à être incontestablement reconnus (coinme 18-Mme D.D., 54- 

M.Tra, 55-B.T.), beaucoup mettent en avant le professionnalisme qui leur vaut maintenant 

une certaine crédibilité auprès des décideurs au point de faire l'objet de la sollicitude des 

pouvoirs publics et des bailleurs de fonds étrangers ; bien que tout ceci tarde à produire des 

résultats mirobolants au niveau macroscopique626. 

Du point de vue des relations socioprofessionnelles, les démarches de recomposition sont 

induites par la nécessité de se situer rapidement et significati\.ement dans le champ du inétier. 

~:'r~~re~~re~~~'~~~~.s-~~urricide.v~~~ OU entrepreneurs e s  nihilo, les promoteurs sont forcis d'acquérir 

des coinpétences techniques et des capacités sociales de toutes sortes. Au premier chef. ils 

623 
.4u delà des incertitudes statistiques, il y a tout lieu de croire que c e  n'est pas le secteur des niétiers qui en 

profite. mais plutôt le 
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L'accès à la scene politique, etam donne la nature patnnionialiste du régime. est conditionné à défaut d'un 
capital iiitellectuel par un pouvoir de  financenieiit. une sorte d'achat d'espace de  notoriété. 
0 2 2  

19-U.T. nous en a indique quelques rémanences. 
626 

En Avril 1999, le _«ouverriement a ouvert le niarché di1 niobilier national aux entrepreneurs. riième lor-squ'ils 
sont issus de l'informel. La question des rapports entre l'entrepreneur et le regard social coristitue 
iridéniablement une piste intéressante à suivre niais que nous n'emprunterons pns ici, étant donne la perspective 
de démonstration que nous a\.ons adoptée. 
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C'est ainsi que P. Dei~ieuil (1993) appelle les apprentis qui accaparent une partie de la clientele de leur 
ancien patron au moment de leur installation à compte propre 



doivent construire et consolider des réseaux d'approvisionnement, de distribution, de 

financement, des réseaux d'entraide avec des homologues ou avec d'autres acteurs nationaux. 

Ensuite, ils doivent affronter les contraintes spécifiques au milieu et qui ont pour nom : 

absence de capacités financières, équipements et inaitrise techniques insuffisants pour 

prétendre figurer significativement sur un segment de marché. Confrontés à des situations 

techniques et cominerciales nouvelles, ils sont ainenés à rechercher des ancrages techniques 

spécifiques, à iinproviser de nouveaux rapports de travail, de nouveaux logiques productives 

dont la justification donne lieu à une production discursive \.arie d'une critique des habitudes 

dans le métier a la référence à une vision occidentale du fonctionnement de l'entreprise. 

Cette tendance à se proclamer comme des "entrepreneurs-explorateurs" soit dit, n'est pas le 

fait exclusif des jeunes ou des plus diplômés. Certains entrepreneurs présentant un profil 

d'artisan porte un regard critique sur la génération de leurs fonnateurs, leur rapport figé à la 

technologie sous couvert de respect des traditions ; cela, sans pour autant renier totalement 

leur enseignement (cf. 56-M.G., 64-O.T.). Ils n'hésitent pas, on pourra s'en rendre compte 

plus en détail au moment d'aborder les caractéristiques du milieu pratique de la petite 

production, à modifier notoirement le registre de leur inétier en y adjoignant des formes 

d'organisation du procès de travail, des types de matériaux inconnus ou interdits auparavant. 

Ces changements techniques6tR qui sont souvent de faible envergure, mais dont la 

répercussion sur le déroulement de l'activité est souvent décisif s'obtiennent parfois après des 

transactions avec les anciens, gardiens des traditions. Mais même lorsque ceux-ci ne donnent 

pas leur consentement, les entrepreneurs passent outre invoquant les exigences de progrès, les 

raisons alimentaires. 11 est intéressant de rele\.er qu'ils ne font pas valoir de risque sorcier 
,. 

1>2S Nous insistons sur le contraste saisissant observé entre les "entrepreiieurs diplôniés" et leurs honiolopues issus 
de l'artisanat ou du commerce informel a propos de la teneur de leur témoignage se rapportant à leur Iiistoire 
familiale. Les récits des "entrepreneurs diplômés" dénotent particulieremeiit par la brièveté des passages 
é\-oquant les origines sociales, et se distinguent par ailleurs par leur caractère rectiligne. Dans un premier teiiips, 
on ne peut manquer de s'interroger s'il s'agit de leur part, d'une stratégie délibérée de dissiniulation. de lissage 
des parcours. ou la volonté de montrer finalement la véracité de l'adage selon lequel "quand on veut, on peut". 
Sous  avons évoqué dans la partie consacrée à la présentation de notre dispositif d'enquête et de so1.i déroulement 
que le face-à-face entre le chercheur et l'entrepreneur donnait lieu parfois à une véritable démonstration de force, 
dans certains autres cas à des tentatives d'instruinentalisation (.visite des ateliers. exagération de la situation 
financikre du fait que de rionibreus interlocuteurs n'ont pas intégré dès les preiniers nioments de la collaboratiori 
notre incapacité à leur apporter le plus infinie concours dans les doniaines qu'ils espèrent). Nous a\.oris jugé 
important de rappeler cet état de fait, coiiiine résene a apporter aux commeritaires penéralisants que rious 
proposons ici 



particulier que de nombreux auteurs font encourir à ceus qui transgressent les règles 

coutumières"". 

C'est certainement dans la sphère de la parenté-filiation que cette diinension innovatrice de 

nouveaus liens, de conquête de places se donne le plus à voir. Le statut d'entrepreneur et la 

possession éconoinique qui lui est communément assortie servent de vecteur principal à des 

stratégies de sauveçarde, d'extension et de conquête de places nouvelles. Ils constituent le 

plus sûr inoyen de quitter la minorité sociale, de peser sur toutes les décisions de la famille 

(cf. 43-A.Ké, inais aussi nombre des femines entrepreneurs comme 62-N.So.) d'être 

"considér~", c'est-à-dire d'être associé aux décisions iinportantes et de voir son avis pris en 

compte. En effet, le non-emploi, le désoeuvrement débouchent irrémédiablement sur la 

marginalisation sociale de l'individu. Ils éclairent ainsi la manière par laquelle la 

monétansation des rapports sociaux conditionne l'intégration, mettant à mal des ordres de 

préséance relatives aux rttgles de la primogéniture ou du genre, alors que d'un autre côté les 

sources de revenus modernes se réduisent comme peau de chagrin. 

Donc les nouvelles positions sont construites en assumant le devoir d'aide et d'assistance à 

des dépendants sociau~"' en consentant des transferts variables. On pourrait considérer qu'ils 

ne dérogent pas de ce fait à I'habitus communautaire entendu coinme l'intériorisation des 

principes lignagers, des conceptions relatives à la personne, mais surtout de l'intériorisation 

des positions dans le système des avances-restitutions et des attributs affirents"". En réalité 

leur abord des règles de solidarité est ambivalent. S'ils cherchent bien à assuiner leurs 

responsabilités vis-à-vis de dépendants sociaux, cette attitude. est assortie de la condition de 

leur autonomie dans 17é\~aluation, la modulation des aides en fonction de la prosimité et de la 

vigueur des liens inis à l'honneur. Leur adhésion s'effectue sur un mode volontaire, 

indkpendainment de toute prescription collective. Ainsi en mêine temps que 69-F.G. reconnaît 

619 
Cf. R. Devauyes. 1977 ; T. Dzaka et hl. hlilandou. 1990. 

6.:0 
II s'agit des modalités de riécessité déjà évoquées. La famille est une des principales qui a alimenté le projet 

d'irivestissement soit par les attentes émises, soit par les ratés de la solidarité harmonieuse. Elle ne inanifeste pas 
souveiit d'hostilité au proTiet - parce qu'elle ne joue pas de rôle significatif dans sa inatérialisntion -, bien qu'il lui 
arrive de manifester des doutes, lorsque le créateur quitte une position sécurisée - source de revenus stables - 

Our se lancer dans une aventure dont l'issue n'est pas systématique. 
'' On sait depuis hl. hlauss. B. hlalinowski. C Levi-Strauss. P. Bourdieu et C Zleillassoii~ que I'iconornie du 
don correspoiid à une mécanique coniplere d'échanges et de situatioris en contrepartie. 



avoir régulièrement à répondre à des sollicitations, il ajoute de suite que "C'~.S/  purce qzrc..je le 

 eu^ hier?", sous-entendu "si je rentre ~luns le jet! clcs irunsfirts ohligaioires". 

Cette stratégie est matérialisée dans des processus de prise de distance vis-à-vis des règles de 

la redistribution, en mobilisant d'abord des médiations préesistantes, pour faire jouer la 

logique de l'entreprise contre celle de l'habitus communautaire. 11 s'agit par eseinple de 

l'intervention du père, de l'oncle ou de toute figure familiale se distinguant par son franc- 

parler, par son expérience et dont la personnalité force le respect, qui défend la démarche de 

celui qui risque de se faire traiter d'égoïste, d'avare. Nous avons l'exemple de cet entrepreneur 

qui s'en est sorti gràce à l'intervention d'un oncle. Celui-ci a cautionné ses choix et a défendu 

certains de ses attitudes égoïstes (son refus de faire travailler tout de suite certains parents, le 

principe de réserver une enveloppe fixe de "prestations") auprès des autres membres du 

lignage, en faisant valoir qu'il ne fallait pas "~fktrtiire son tru1~~11. Cetle enireprise, c'est ut7 

hien pot4r rzoz~v /OU.F, lu dkirziire, c'est d~;truire ce ~ U I  us.vz4re izofre ieruizga". 

D'autres procédés de distanciation sont élaborés sur la base d'une démarche plus personnelle. 

Par exemple, certains entrepreneurs adoptent le profil bas, laissent se propager dans leur 

entourage la rumeur d'une survie mal assurée de leur affaire. De cette manière ils coupent 

l'herbe au pied aux sollicitations et se donnent les moyens de soutenir des arguments du type : 
I l  ' ./c' /.le peu.  pu.s ei7gupc.r telle ou [elle tlkpense purce qzre je rz b i  pas ei~core rembot~r.sé". 

17rrciz~ellettzcnt IO piriocle est ir2s d~ff ic~lc,  ,je 17e pexv ppr.crt~lr~rc. persorzrw, reviens tj2s qzl'il y 

iruru za1e ctnakl~oruilon". Un autre de nos interlocuteurs (02-D.G.) nous a ce propos rapporté 

que son entourage familial l'a "inénagé" pendant plus de six mois, croyant qu'il était sans 

emploi. Il est \.rai que ni sa situation personnelle, ni son actiirité ne renvoyaient de signes 

matériels pou\-ant coni.aincre du contraire. 

Mais cette stratégie qui consiste à bluffer son entourage est difficile à tenir sur une longue 

période. Non seulement elle exige une certaine cohérence, c'est-à-dire pas de transformation 

spéctaculaire du train de vie (pas d'aittinagen~ents dans la inaison, pas de nouvelle voiture), 

mais elle requiert surtout l'adhésion complète du conjoint. Or dans le conteste social qui fait 

que l'épouse évite toute source de conflit avec sa belle-famille. celle-ci n'accepte pas tou-jours 

d-endosser la responsabilité de "l'avarice" de son inari. Ensuite la croyance profondéinent 



ancrée dans les mentalités selon 1aquelle"ce que l'lzo~~u~ze n'uppor/e pas ù lu nzuisor?, 11 le 

doin~e c1un.v lu rrce<"2", prépare mal l'épouse à accepter ces privations. 

Une dernière modalité de recomposition de I'erkos solidaire consiste à adopter une attitude 

plus sélective vis-à-vis des sollicitations "c'es/ riloi qtii uppr6cie (I qz~i je 0oi.v dotzner e/ 

co~izbien je Izci domte" notamment celles fondées sur des liens de parenté lâches voire 

inexistants, fictifs. De la sorte, la nature des aides et leur importance varient en fonction de la 

distance, de la nature de la parenté (consanguinité, alliance) et de leur vigueur. Ce 

raisonnement est été claireinent illustré par 69-F.G qui soutenait à ce propos : "quund je  le 

peux, j'uide clruhord 17ze.v purenls. A4u in/ ~ J I U I I ~  du11.v /u rire, il e.v/ .fic!que~zl que des gens y ue lu 

 JI^ COJZIZU~.~ ni d'Adunt, ni JEve r'uhortleni f i i i t l ) . . .  Bon. c'e.st de lu ~?zertdiiici/é, on est ù'uccord? 

l;il cetuc qtii i~iennen/ te voir en inveniunt des liens cle purent& U V ~ C  loi, i1.v ne ~ ~ z e ~ ~ d i e ~ t t  pus .? 

A,fioioi dans ces cas 16, je  ne nre pose nzème pus lu yue.v/io~?, j e  ne donlle rien, coltznle çu tu u.r lu 

PQ~*' '~ '~ - 

Cela dit, I'cil~o~v solidaire n'est pas tombé en désuétude. L'entrepreneur rappelle en 

permanence sa volonté de "ne pus se couper des siens": seulement il manifeste une 

distanciation critique et sélective que certains auteurs interprètent comme des symptômes des 

processus d'individualisation dans les contestes africains. Ils témoignent tout au inoins de 

quelle manière précise s'effectue l'évolution des rapports sociaux, c'est-à-dire l'invention d'un 

indi\.idualisme d'un nouveau type dans lequel l'individu, malgré sa consécration légale 

rationnelle, reste éloigné du sr!f-ce~?tel,etlrzess occidental. L'affinnation d'une conscience de 

soi n'entraîne pas une disparition des liens solidaires. Au contraire, ceux-ci font l'objet d'une 

redistribution qui pennet de modifier leurs propriétés sans changer fondamentalement leur 

essence. En cela, il faut intéger un facteur essentiel de l'environnement : l'insécurité 

provenant de l'instabilité des positions sociales construites sur des positions écono~niques, 

632 Nous faisons référence au pliénoniène du "deuxiènie bureau" qui consiste en des relations estra-conjugales et 
en l'entretien de maîtresses. 

633 La logique qui est à l'oeuvre ici est sans conteste celle de la frontière ethnique développée par F. Barth ; 
encore que les cercles concentriques qui la représentent n'arri1,eraient pas à la représenter fidèlement. La 
solidarité connaît de iioriibreuses causes de dysfonctionnenieiits - tensions entre individus. entre segnients - qui 
perriiet de privilégier la relation avec uii partenaire d'iin cercle supérieur au détriment de celui d'un cercle 
i~iftirieur. 



alors que la situation éconoinique globale est elle-mêine fluctuante et ébranle toutes les 

certitudes. 

A travers ces développeinents, nous avons réuni suffisamment de prémisses pour envisager un 

cadre d'analyse sociologique débarrassé de l'emprise des points de vue économicistes qui ont 

jusque là servi à dire l'entrepreneur. 

111-3.4. E~QUKSE D'UNE THEORIE BE I-'ER"I'REPRE~wRE 

D'un point de vue descriptif, on peut considérer que le cheminement entrepreneurial décrit un 

complexe élevé sur trois piliers fonnés par le champ des relations sociales, celui des relations 

professionnelles et celui des rapports sociaux globaux. Chacun d'entre eus alimente de 

manière spécifique le processus individuel vers l'établissement, en lui fournissant des 

mobiles, en lui désignant des lieux et des situations à privilégier, en suscitant certaines 

attitudes spécifiques. Bref, ils contribuent à l'élaboration de projets, c'est-à-dire à la 

construction de ces situations à venir dans lesquelles s'effectuera la médiation entre des 

détenninations antérieures, des souhaits d'une part, des conditions concrètes d'esistence 

d'autre part. Le projet d'entreprise est de ce point de vue la médiation par laquelle un individu 

tend à réaliser ses objectifs ou (ce qui revient au même) à réduire les tensions qui tendent à 

coinpromettre son intégrité et à remettre en cause ses positions. De cette manière, 

l'entrepreneuriat représente l'univers dans lequel viennent s'accuser des mobiles, des 

compétences et des attentes divers dans des conditions historiques données. 

L'existence d'un projet ne signifie pas nécessairement un palsage à l'acte. Pour cela. il faut 

que soient réunies non seulement les circonstances qui réalisent la crédibilité de l'acte (des 

compétences et des moyens, un contexte fa\orable ou une estimation positive de ses chances), 

inais qui accélèrent le déplaceinent (la mise en mou\eiiient) et qui font passer le projet de 

l'état latent à la réalisation. Celles-ci peu\.ent être ou positives ou négatives. Maintenant, la 

contingence qu'introduit cette logique que nous avons appelée logique des circonstances, en 

plus de la disparité des dotations indiLiduelles en capitaux de différentes espèces, justifie la 

diversité de coinbinaisons entre les différents éléinents opérant comme système de 

déclenchement pour le créateur partant. l'hétérogénéité des cheminements. Le sj.stènis de 

d6clenclienient s'interprète coiiiine la traduction des i~iodalités par lesquelles les si!jets 



construisent leur trajectoire en agençant de manière singulière leurs dotations sociales, 

syinboliques au sein de systèmes de règles intégés, c'est-à-dire à la fois pris en compte et 

transformés. 

Unifiant l'espace global où évolue I'individu et établissant ainsi une interaction permanente 

entre les informations fournies par chacun des sous-espaces mobilisés de telle sorte que toute 

modification de l'une entraîne la modification de l'ensemble du dispositif personnalisé et 

produit une trajectoire différente, le parcours d'investissement décrit sans conteste un système 

d'action concret. Ce cadre global de l'action du créateur est résumé sous fonne de synopsis. Il 

récapitule les pôles d'action de l'individu, les types de contributions spécifiques qu'ils ont 

apportées à l'élaboration des projets d'action, la nature des circonstances dans lesquelles ces 

projets se sont matérialisés et enfin, les modalités qu'ils ont épousées. 

Si nous en venons maintenant à la question centrale qui est d'expliquer d'un point de vue 

théorique, coinment un individu arrive à dévier de la trajectoire à laquelle le destinaient ses 

dispositions initiales et acquises, de surcroît dans un conteste africain spécifié par certaines 

réalités socioculturelles, il faut un principe explicatif permettant de penser la mise en oeuvre 

de stratégies actives, qui rend compte de la structure paradoxale de l'entreprendre. En effet, 

l'investissement entrepreneurial recouvre un double paradoxe. Il donne à voir un 

cheminement atypique : l'entrepreneur est un individu qui a dévié de la trajectoire initiale à 

laquelle le destinaient certaines de ses dispositions initiales et acquises. L'entreprise ne 

constitue pas une fonne nonnale d'emploi (l'emploi de t>,pe administratif, stable, à plein 

temps, que l'on obtient après la période de fonnation a été-considérée pendant Iongteinps 

coinme le type même de I'einploi normal). 

Ensuite, il renvoie à un code de pratiques reposant sur l'improvisation de nouveaux rapports, 

de nouvelles logiques, de nou\.elles pratiques étant donné le départ constaté par l'individu 

entre les dispositions déterminées acquises dans des conditions ditenninées de sa 

socialisation et ses conditions objectives d'existence, nouvelles et contradictoires. La traine du 

parcours entrepreneurial se résume ainsi : c'est à partir d'une intériorisation (.parfois anticipée, 

parfois tardive) de la dis-correspondance entre des conditions de vie concrètes et des attentes 

subjectives spécifiques (fondées sur des dispositions incorporGes et exprimées en terines de 



capitaux) que les organisiiles sont mis en inouvement et cherchent à réaliser leurs possibilités 

ou a réduire les tensions qui compromettent leur intigrité. Autrement dit, c'est en raison d'une 

évaluation subjective du des-ajustement entre des statuts et des r8les que des individus 

cherchent à quitter des places pour en conquérir de nouvelles. Mais, parce qu'ils ne disposent 

pas de toutes les compétences exigées ces nouvelles places, ils sont amenés a iinproviser les 

n~oclus i.ivèndi et les modzita operundi propres à ces positions. 

C'est par rapport à ces dimensions paradoxales que nous avons fait appel au cadre conc,eptuel 

de I'hubirz~~ pour assurer la médiation théorique entre les conditions de production de l'agent 

et les conditions de mise en pratique des dispositions incorporées. La dynamique de l'hubitz~s 

'onstruit le cadre conceptuel d'une économie des pratiques dans lequel espace d'évolution, 

champ des possibilités, formes et nature des enjeux ainsi que rapports des individus à ces 

enjeux sont intelligibles comme système de dispositions incorporées. Trois diinensions sont a 

mettre à l'honneur. 

L'huhitu.~ est une grammaire qui génère des pratiques. Il se constitue a partir des régularités 

inhérentes aux conditionnements sociaus qui tendent à décrire un monde de fins par rapport 

auquel s'ajustent et la perception du monde du sujet et sa conduite. Les conditionnements 

sociaux en oeuvre dans des conditions d'existence données fonctionnent de telle manière que 

les conduites et les dispositions engendrées, restent compatibles a ces conditions initiales. Ce 

faisant, ils dessinent des régularités (ou poîe~z/iulit&.v objèc/ii~es, cliu~ip de po.v.rih1r.v) par 

rapport auxquelles le sujet définit ses chances (ou e~l~kril~zces sz~hjec/i\)e.~) et ajuste sa 

conduite. La théorie est de cette inanière une théorie de l'entre-deux, conciliant déterminisme 

et autonomie individuelle relative. Mais étant donni que les classes de conditions évoluent, 

elles définissent sans cesse le champs des possibles des indi\-idus et leur rapport a ce champ. 

De cette inanière, elle accroit l'espace d'autonoinie de l'agent a l'intérieur d'un chainp 

structuré de relations c,oncrètes (sociale ou professionnelles), lequel cherchera à se situer 

a\,antaçeuseinent (gràce à des stratégies actives) dans ce qui s'affirme comme un espace de 

jeu, un espace d'invention, d'iinprovisatiorl statutaire et identitaire, grâce i sa capacité 

d'interprétation, de représentation du réel. 



Tableau 29 Tableau synthétique du cheminement vers la carrière d'entrepreneur634 

634 
Le tableau se lit ainsi . soit un inditridu présentant des caractéristiques spécifiques (traditions faiiiiliales dails 

l'entreprise. illettrisnie, di\.orcée ...), les splières de la vie sociale daris lesrluelles i l  occupe une place sont 
porteuses de situations potentiellement contradictoires a ses attentes suhiectives (et à celles de son collectif 
d'appartenance). Elles pro\,oquent des états de conscience (iiisatistàc.tion, tnistratioii. émulation). Parce que ces 
diffractions cornproinettent son intégrité, elles favorisent la mise en investissenieiit au travers d'un projet (ici le 
projet eiitrepreneurial) pour réduire ces tensiotis ou pour riiatei-ialiser les espérarices subjecti\,es. La 
concrétisatiori du pi-ojet, le passage à l'acte procede de circoristances pou\.arit èti-e soit fortuites. soit créées par 
l'individu. définissant l'autoiiornie plus oii iiioiiis importarite de l'individu 
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Cette dimension du jeu est essentielle à faire figurer dans toute tentative d'appréhension du 

phénolnene entrepreneurial parce qu'elle intègre la notion de contingence dans les processus 

individuels. Prenant le cas de notre enquête, la disparité entre les trajectoires d'entrepreneurs, 

tient non seulement à leurs dotations spécifiques inégales en capitaux de différentes espèces, a 

leur expérience particulière, à leur univers de possibles auquel se sont ajustées leurs stratégies 

actives, mais aussi à la latitude dont ils disposent pour situer leur investissement dans des 

champs spécifiques de relations sociales. C'est ce qui expliquera qu'un même type de réponse 

ait pu être adopté par des individus inégalement pourvus en dotations initiales (comme c'est le 

cas dans l'activité entrepreneuriale) et qu'inversément, une réponse différente ait pu être 

apportée à une question coininune (par exemple la reconnaissance sociale peut être 

indifféremment recherchée dans l'investissement politique, intellectuel, religieux ou 

artistique). 

La référence à I'huh~tu.~ a poursuivi enfin un objectif plus polémique par ailleurs : celui de 

faire éclater la conception hyper-socialisée de l'africain, conditionné et manipulé par un 

système de relations asservissant et totalitaire. Au contraire, cette dimension dialectique mise 

en évidence par P. Bourdieu laisse envisager aussi un être agissant dans un cadre dont les 

limites sont quand même constituees par les contraintes que font peser les conditions sociales, 

c'est-à-dire d'un individu disposant d'une marge de manoeuvre qu'il utilise de manière 

stratégique. Elle permet de reconnaître que l'individu ne se conforme pas uniquement, i l  

évalue le réel et le possible, s'adapte par rapport aux conditions que trak-erse la structure 

sociale à laquelle il appartient, en fonction des espérances,subjectives et des possibilités 

objectives que lui octroient ses dispositions incorporées. De cette manière, ce trait d-analyse 

rend plausible la construction du concept d'acteur dont certains auteurs6"ont coinmencé à 

poser les jalons. Cet aspect sera omniprésent, du reste, dans tous les développements qui vont 

suivre : aussi bien dans la recherche de financements que dans les interpellations d'ordre 

technique ou managériales. 

6:s 
Des auteurs comme M. Leinidorfer (l99S), R. \.'uarin (1998). F. Sarr ( 199S), mais aussi S. Tangeaoui (1093), 

C. Rlontero-Casassus (1996) abordent la problématique de la transition dans les coiistellations sociales, 
politiques spécifiqiies à travers le prisme des dynamisnies entrepreiieuriaus. 



En résumé, I'in\~estisseinent entrepreneurial met en scène un sens pratique a l'intérieur d'un 

système d'action concret où un agent socialisé (un individu ou un collectif) cherche à 

résoudre des tensions provenant de la dis-correspondance entre ses dispositions acquises et 

ses conditions concrètes d'existence et celles dans lesquelles et pour lesquelles il a été 

socialisé. Les états de conscience qu'engendrent ces frictions sont cristallisées dans un projet 

d'investissement qui se inatérialise dans les liinites du cadre des relations concrètes, des 

rapports de forces dans lesquelles il évolue, en suivant la logique de circonstance. C'est ce qui 

explique pourquoi les conduites ne sont pas ni équiprobables, ni équivalentes. Le seul 

principe d'ordre que l'on peut mettre en avant reproduit la dimension paradoxale de 17huhi/u.~ 

et consiste à distinguer deux types essentiels de cheminement vers l'entreprise. Le premier 

regoupe les trajectoires de reproduction-vocation, c'est-à-dire celles des agents évoluant dans 

le champ de possibles construits par les différents capitaux sociaux détenus préalablement. On 

fait allusion aux individus perpétuant une tradition familiale dans l'activité entrepreneuriale. 

Le second type de cheminements est celui que nous avons intitulé de l'autonomie relative- 

distanciation parce qu'ils se rapportent à la désertion du champ de possibles, a la faveur de 

circonstances particulières, de nouvelles exigences objectives. Etant donné que peu de nos 

sujets d'enquête ont fait prévaloir une tradition familiale dans l'entreprise, c'est bien ce 

schéina qui décrit le mieux le parcours socioprofessionnel vers l'entreprise. 

Au final, la position d'entrepreneur réserve un espace privatif à conquérir par la vigilance. 

l'initiative et l'acceptation des risques de nature sociale. Elle attribue une tournure d'esprit qui 

pousse a recomposer les différents éléments de son acti~ité, à improviser des habitudes en vue 

de réaliser des attentes personnelles ou collectives. Elle recèle,une double nature de source et 

de béhicule d'une rationalité instrumentale et de l'utilitansine matériel qui définissent la 

modernité éconoinique. Une fois établies les caractéristiques globales de notre population 

d'enquête, nous imitons à aller à la découverte des conditions de création et de consolidation 

de la petite et moyenne unité de production. L'essentiel des dé\.eloppements portera sur la 

question du financement et les pratiques de direction. 



CHAPITRE CINQUIERIE : LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DANS 
LA PETITE ENTREPRISE DE PRODUCTION 

La création entrepreneuriale se définit comine la inise en pratique d'un projet éconoinique qui 

réside dans la réunion et la coinbinaison de inoyens de production dans l'espoir de réaliser un 

gain pécuniaire positif. Elle obéit à un processus qui peut paraître plus ou moins long. plus ou 

moins compliqué selon le profil des candidats à l'entreprise et selon les contestes où s-énonce 

le projet. En plus des coinpétences intrinsèques dii promoteur, sa matérialisation requiert 

souvent une insertion dans des réseaux sociaux ou institutionnels et l'activation de 

mécanismes qui libèrent un des facteurs panni les plus décisifs : les inoyens financiers. 

Dans les contextes africains, l'entreprise, petite ou  a an de est habituellement désipée à 

travers son archaïsme technique et son insigge productivité. A ces aspects s'ajouteraient des 

entorses plus ou moins graves aux règles élémentaires de la pratique gestionnaire et 

comptable moderne. Pour ce qui concerne ses initiateurs, le sens coirimun retient leur 

conception plus qu' approximative des outils de gestion et des inécanismes du financement 

moderne"'". C'est pour cette raison du reste que, malgré les nombreuses libéralités qui leur 

ont été accordée$" dans le conteste de la libéralisation, ils n'ont toujours pas pu être en 

inesure de saisir les opportunités de développeinent offertes et par la inèine occasion. étrenner 

le nouvel habit qui leur a été taillé. Bref, pour de noinbreux observateurs du monde 

éconoinique et politique (banquiers, experts en développement. chargés de missions de 

coopération), la petite entreprise ne représente pas une importance éconoinique signifïcati\.e, 

de inaniére à justifier qu'on lui prète le moindre crédit"". 

6.3b Signalons que cette présentation va dans le sens des stigmates habitueIlenlent attachés à l'évolution de la 
cellule économique africaine et à la personnalité de son dirigeant. J.-L. Cainilleri (1996). P. Galand (1996) 
brandissent pour cela l'argument récurrent de I'intluence décisive de l'appartenance dans la gestion courante de 
I'eiitreprise. L'observance des valeurs et riornies des solidarités lignagères coniproinet la rationalité de la gestion 
des structures d'exploitation et restreint le champ de possible des promoteurs. Ces points de \rue soiit reproduits 
sur la foi des rapports d'expertise, des analyses de forictioniiaires ilr (![ficio. Des publications du type de 
Diclgtinstic ef gestion de If1 P.AL E. africaine sont particulièrement etticaces dans la propagation et l'ancrage de 
ces stéréotypes. 
637 h,lème si dans le mênie temps, on ne retient pas leur peu de piiblicité et leur earêine coniplesité pour des 
entrepreneurs faiblenient instruits. 
b3S 9 ,  Crédit" est a prendre au propre comme au figuré, car nous \-errons dans nos développenients que l'entreprise 
de faible envergure est exclue di1 système foriiiel de financement. 



Pourtant, face au pessiinisine des bailleurs de fonds décontenancés par des formes 

entrepreneuriales peu justiciables de leurs critères habituels d'évaluation, il existe de 

nombreuses raisons qui inclinent à penser que les pratiques en \ligueur ne sont pas seulement 

iinputables à une aine noire réti\re au calcul économique et inapte à l'initiative. En effet, 

devant le caractère inachevé de leur environneinent technico-professionnel, les entrepreneurs 

de la petite entreprise déploient des stratégies relativement appropriées pour contourner ou 

ininiiniser des classes de conditions face auxquelles ils sont pourtant entièrement désarmés. 

Leur politique entrepreneuriale s'approchant à maints égards d'une na\ri;uation en haute mer 

sans les outils appropriés, inais que seules des qualités morales et managériales indéniables 

panriennent à en assurer la cohérence et la pérennité. 

11 s'agit dans ce qui suit de nous familiariser avec certains aspects de la fonction 

d'entrepreneur et des conditions environnementales de son exercice. Dans un premier 

mouvement, nous montrons pourquoi la sous-intermédiation financière s'avère comme Lm 

enjeu qui, parce qu'il obère lourdement l'avenir de la structure amène le patron à 

expérimenter toutes sortes d'alternatives. Après avoir décrit ces alternatives, nous dressons 

dans un second mouvement un tableau vivant des modalités d'organisation, de gestion en 

cours dans le monde de la petite production. Les observations nous inclinent à l'idée d'un 

elilos entrepreneurial moderne à proprement parler. 

1 - LA PHASE DE CRE.ATION ET DE CONSOLIDATION : L'EPINEUSE 
QLIESTION DU FINANCEkIENT 

Dans le registre des approches cherchant à fonder, techniquement, la viilnérabilité (ou 

l'iminobilisme) de I'entreprise africaine, i l  est à remarquer que c'est le financemerit 

probliinatique de I'entreprise qui revient régulièreinent dans les explications. Cette centralité 

de la question de la sous-capitalisation légendaire des structures africaines est attestée par 

ailleiirs par les entrepreneurs en personne. Effectivement, lorsqu'on leiir a demandé de retracer 

leur parcours de créateur ou d'évoquer I'a~enir de leur affaire, c'est ce problkine qu'ils ont 

unanimeinent inis au preii-iier plan. Le finariceinent présente la particularité de constituer lin 

enjeu décisif dans le déploiement et dans la consolidation des initiati\.es individuelles. Car sa 

faiblesse n'autorise pas une fixation de capital technique élei,ée, en inême temps qu'elle ne 

pennet pas une couverture suffisante de leur hesoiii courant eii liqiiidités ; si bien que les 



promoteurs ne peuvent raisonnableinent en~isager une é\/olution de leur structure vers des 

formes productives supérieures. 

En plus d'être coinrnunément reconnue cornine une des caractéristiques essentielles des 

cellules de productions africaines. la sous-capitalisation constitue par ailleurs le critère décisif 

pour comparer des unités dans un champ à la fois étendu et hétérogène d'activités, de 

technologies utilisées, de situations productives"'0. Ici, nous voulons démontrer, à l'échelle de 

notre enquête, que des entrepreneurs concrétisent leur pro-jet en supportant des risques 

financiers et en inettant en oeuvre des inécanisines de contournement des entraves lariées 

bloquant l'accès aux financements ; de sorte à réaliser au final, un équilibre pas toujours aussi 

précaire qu'on veut bien le croire. Malgré l'aspect dissuasif des réalités du inilieu où 

l'entrepreneur compte s'in\ estir (l'étroitesse des marchés, les dysfonctionnements des circuits 

d'approvisionnement et des circuits d'écouleinent), inalgré I'atrnosphére souvent peu porteuse, 

certains ont réussi à saisir des opportunités et à maintenir une activité, avec des fortunes 

diverses certes. 

Nous nous sommes intéressé à la connaissance des dimensions réelles de ce problème qui, 

pour avoir été régulièreinent évoqué, n'a pas pour autant fait l'objet d'lin esainen attentif. 11 

nous incombe ici de répondre aux interrogations sui\.antes : dans quels termes se pose la 

question du financement ? Quels ont été les principaux nijieaus d'in\.estisseinents réalisés par 

nos sujets d'enquête ? De quelles natures sont ces fonds ? Qiielles sont les répercussions des 

inodalités et des niveaux de financement sur I'é\olution de l'entreprise par la suite ? Nous 

\oulons, à la mesure de nos connaissances en techniques de gestion et d'exploitation, amener 

à un mode d'appréciation des conduites gestionnaires décriées. relativeinent à une série de 

données objectives qui  recèlent un pouvoir d'explication inégalé. 

Comme nous I'a\.ons mentionné plus haut dans ce teste, la question du tlnrinceinent est 5 

l'origine des positions communes sur la fragilité des projets de création. de la vulnérabilité des 

établissements esistants, des traits d'analyse fondainentalis dans la coinprihension des 

processus dans lesquels est impliqué tout promoteur, surtout s'il est de faible en\.ergure Or, 

639 De soli niveau iriitial découle la plupart des situatinris préseiitées coiiime caractéi-isticlues : le diiiuement 
iiiatérirl, la faible capacité prodiicti\.e. la ~~ersistarice de rapports sociaux de travail de tvpe traditionnel, bref sa 
stagnat ioii. 



sauf à nier par exemple certaines réalités du financement, on ne peut objectivement mettre la 

situation habituellement précaire des établissen~ents, l'absence de toute possibilité d'expansion 

et d'élargissement de leurs perspectives techniques et commerciales, sur le seul coinpte du 

"nicnzyue de . S ~ ~ I C Z L Y ' '  de I'entrepreneur, dans sa conception folklorique des règles gestionnaires 

et comptables rn~dernes"'~). Au contraire, à certains endroits, il faut mê~ne reconnaitre le 

mérite aux promoteurs de projets, de ne pas rester passifs face aux esternalités et de mettre en 

oeuvre toutes les ressources disponibles à leur niveau pour atteindre leur finalité. Ce faisant ils 

se comportent comme des entrepreneurs-explorateurs, ces figvres de l'histoire glorieuse du 

capitalisine qu'on ne rencontre presque plus sous les cieux occidentaux Derriére cette idée, 

nous ne courons pas dans une quelconque finalité de dédouaneinent des pratiques 

entrepreneuriales é1.asii.e~. I I  s'agit d'apprécier les réalités relativement aux contestes et aux 

situations individuelles. 

1-1. LES BESOIAS ELY FIiY4 ilrCEAIEL1rTS ET LE L'R A PPOR T HEURISTIQCE QUA NT 
'4 Ld4 SI TL!4 TION DES U,YI TES 

D'un point de vue éconoinique, la création et la direction d'entreprise requièrent la disposition 

de ressources et la mobilisation d'acteurs, de réseaus de différentes natures. La réunion et la 

coinbinaison des facteurs de production sont assujetties à la détention préalable d'un capital 

financier plus ou inoins conséquent, suivant le volume d'activité que chaque proinoteur estime 

pouvoir atteindre. Le financement se positionne des l'abord comme un serpent à sept tetes qui 

se dresse régulièrement sur le passage de l'entrepreneur. Dis l'instant où le candidat à 

l'entreprise cherche à concrétiser son projet, i l  est entraîné dans une succession de dépenses en 

inatériels, en matières premières, en droits et taxes obligatoires. 

Des l'abord des déinarclies de concrétisation de l'idée de création, le besoin de financement se 

pose de manière aiguë. L'entrepreneur est engagé dans une spirale de dépenses qui sont de 

deus t!pes. On distingue d'une part, des dépenses définiti\fes et d'autre part, des dépenses 

répétitives et plus ou inoins périodiques. Nous avons appeli dépenses uniques tous les frais 

afférents a l'installation, qu'il s'agisse des taxes et obligations administratives et fiscales, 

640 Ainsi qiic telid à l'accréditer la \-iilgate gestionnaire. Se reporter aiis reniarques "sociologiques" liminaires d u  

3.7 



l'inscription au registre de commerce, la cotisation aux chambres de prévoyance et 

d'assurance, qu'il s'agisse de l'acquisition des outils de production et des intrants, enfin qu'il 

s'agisse de frais relatifs à I'établisseinent : son aménagement en électricité, en eau, la quittance 

de son loyer. Le second type de dépenses évoqué regroupe les éléments habituels de la partie 

droite du compte d'exploitation de l'entreprise. Elles englobent la couverture des coûts 

d'entretien du personnel et de l'outil de production, le tïnanceinent des productions ... 

Ainsi donc, la première barrière à franchir n'a rien à voir avec la production à propreinent 

parler ; elle concerne les charges, qui n'en représentent pas inoins un sérieux écueil du fait de 

leur coût relativement exorbitant pour l'entrepreneur qui a choisi de rester dans le droit fil des 

réglementations. Dans la perspective de la création entrepreneuriale au Sénégal, parmi les 

nombreux facteurs connus polir constituer des entraves sérieuses à l'initiative éconon~ique on 

cite souvent les exigences structurelles et organisationnelles insatisfaites, inais on cite aussi 

cominunénient la lourdeur et parfois les coûts excessifs afférents à la démarche de 

déclaration. Les procédures administratives relatives à la création sont en effet inultiples et 

fort complexes et peuvent parfois peser lourdeinent sur le capital initial. 

De manière formelle, l'accès à la proîèssion industrielle et coininerciale est soumis à la double 

procédure d'autorisation et de déclaration préalable"4'. Les situations visées sont toutes celles 

qui concernent les structures industrielles lors de leur crkation, de leur extension de plus de 

30% de la capacité productii e, d'une fusion. Les dispositions légales fixent un certain nombre 

de documents à produire pour obtenir  autorisation"'^. Panni celles-ci, les actes notariés, en 

raison de leur coût"", rebutent particulitirement les candidats à la création. Non seulement 

beaucoup d'entrepreneurs ne peuLent prendre en charge ces coûts sans &I-e\er leur capital 

initial et donc sans menacer leur investisseinent productif, mais ils n'en saisissentpas toujours 

le bien-fondé. Par conséquent, ils s'orientent invariablement \.ers des fonnes illégales de 

l'entreprise, jusqu'à ce qu'une opportunité impose la nécessité de la régularisation juridique. 

manuel édité sous l'égide du ministère fraiiçais de la Coopération Dicignostic ct gestion (le P.,Vl. E. (!frictrine. .. 
641 Se reporter à la loi ii"71-47 du 78 Juillet 1971 portant Code des Oblipatioris Civiles et Conlinerciales du 
Sénégal. 
042 Parini ces docunients : les actes iiotariés de la société. la liste notariée des principaux associés, certificat de 
nationalité. extrait de &er judiciaire, copie légalisée de la carte d'identité. iiiscription au registre des 
comnierces. etc.. 
( 4 . 3  Cf. 1. F. Caiiiara in B. Balkeiihol ( 1996. p.74) l'expose que l'auteur fait de l'article de la loi no  66-66 du 4 
Juillet 1966. 



Tablcau 30 Tableau indicatif des emplois 

Tableau 31 Tableau indicatif des ressources 

Conséquences sur 
l'activité 

diminution des avoirs 
en caisse 

augmentation des 
imniobilisations, du 

capital actif circulaiit 
du capital teclinique 

fixe 
diminution des avoirs 

en caisse 

Types d'emploi 

unique 

provisoire 

définitif 

Concernant les in\lestisseinents productifs, notre enqu6te a permis d'établir un large éventail 

de valeurs du capital initial variant de moins de 25.000 franc?" a plus de 100 millions de 

francs. Ces chiffres ne sont souvent pas coinparables a ceux du capital financier de l'entreprise 

au monîent de I'obsenlation. Les niveaux initiaux obsenrés ne se déinarquent pas çlobaleinent 

des données issues d'enqu2tes anciennes et rticentesc'" qui ont fait état, dans des terines 

coinparalîles aux notres, de la faiblesse cl~ronique des iinmobilisations initiales. Selon P. Van 

~ijk" ' l" ,  dans le milieu iiiforiiiel dakarois, les structures se caractérisent par leur sous- 

capitalisation (les inises initiales varient entre 33.000 et 170.000 francs) et un faible niveau 

d'équipement. 

Nature des emplois 

Dépenses relatives à la création : inscription 
au registre de compte, ouverture de compte 

contribuable.. . 

.Acquisition de machines. acquisition de 
niatieres transforniables, acquisition de 

véhicules ... '.'- 

Salaires, règlement des factures et créances. 
obligations fiscales. .. 

Origine 

propriétaire ou 
actionnaires 

agents de crédit 

clientèle 

ressource créée 

644 II s'agit de francs Cfa. Cent fiancs Cfa équivalent a un franc français 
"'" Cf les résultats de l'enquête LIS-AlD ( 1988) OU I'enquète BIT ( 1989) 

Nature des ressources 

immobilisations corporelles ou incorporelles 

immobilisations fiiiaiicières 

actif circulant (exploitation) 

actif circulant (hors exploitation) 

Type de ressources 

capital, réserves 

emprunts et dettes 

Valeurs d'exploitation 

bénéfices sur vente 



Cependant, c.es chiffres incitent à reconsidérer I'arguinent selon lequel la faible capitalisation 

représente, avec les pratiques coinptables empiriques, une des sources majeures de l'extrême 

vulnérabilité de l'entreprise africaine et de sa mortalité précoce. Car ce que suggèrent nos 

données (cf. tableau 3), c'est que d'une part l'âge moyen d'existence se situe allèg++einent au 

delà du cap fatidique des trois années, tandis que la durée d'existence modale des unités 

dépasse le lustre. D'autre part, on observe que la majorité des entreprises revendique un 

capital supérieur de l'ordre de trois à cinq fois à celui qui était le leur au départ. Ce qui 

démontre que les petites entreprises de production non seuleinent survivent, inais arrivent à se 

développer647. Les propriétaires des entreprises visitées nous ont rapporté avoir procédé à des 

investissements additionnels sous diverses fonnes (équipements suppléinentaires, 

déménagement vers un einplacement jugé plus conforme au standing acquis entre-temps par 

l'entreprise, augmentation de la inasse salariale)'J8. Ce qui laisse entendre qu'ils ont démarrées 

avec une sous-capitalisation ou alors, que le niveau de leurs iminobilisations s'est à un 

moment donné avéré incompatible avec la dimension prise par leur affaire. 

Tableau 32 Age de I'entreprise 

De la question du niveau de I'investisseinent, nous accédons iin~nédiatement à celle des choix 

et des situations techniques. L'éventail très ouvert du panel des métiers et des échelles 

d'activité représentés dans notre échantillon, nous donne une illustration de la pertinence du 

critère de I'investissemeiit dans la répartition des unités selon des niveaus et des situations de 

production contrastés. 

"4"f. P. \-an Dijk, 1986. 
647 P. \'an Dijk (cit. (II) faisait observer ainsi qu'une ecrasa~ite majorité des entreprises de son echaiitillon avaient 
multiplie près de trois fois leur capital initial dans les dis dernières années de l'existence de leur structure 
1>4S Cela est a souligner, car il va a l'encontre de I'arcliétype elaboré a l'endroit de toute-entreprise en général, de 
la petite cellule de productioii africaine en particulier 

Fréq. cumu 

56,2°,0 
- - 
1 913.0" O 

100,0% 

Âge entreprise 

moins de 3ans 
- -- ----- 

entre 3 et 10 ans 
-- . -- - -. 

plus de 1 Oans 

TOTAL OBS. 

Nb cit. 

4 

4 1 
---. 

28 

73 



Parmi les unités qui ont acquis une stature industrielleG4" le niveau requis pour les 

investissements initiaux est très élevé. Du fait du degé de sophistication des technologies 

employées, ils nécessitent une grande surface financière. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que ce 

soit dans les unités de ce niveau qu'on trouve les montages financiers les plus complexes, le 

recours au financement extérieur. Dans la strate des activités artisanales, les types de métiers 

incriminés concèdent des capitalisations faibles. Un patron maîtrisant un métier et intervenant 

plus ou moins directement dans le procès, grande part représentée par l'habileté 

professionnelle expliquent que la mobilisation puisse être minimale au moment de 

l'installation. Pour exercer les métiers de peintre-vitrier en bâtiment, de mécanicien, de 

cordonnier, de coiffeuse, de maçon par exemple, la barrière d'entrée se situe inoins dans la 

difficulté d'acquérir I'équipeinent de base qui représente tout juste quelque cinquantaine de 

milliers de francs, que dans la maîtrise des gestes professionnels650. Le niveau de financement 

fonctionne par conséquent comme un facteur discriminant au sein de la population globale de 

notre étude, sans distinction des secteurs d'activité. Il représente aussi et surtout l'indice de 

répartition le plus révélateur à l'intérieur d'une même fainille d'activités. On a observé que le 

niveau de capitalisation affecte jusqu'aus types de connaissances professionnelles 

mobi1isées"j'. Le cas de l'imprimerie et de la confection est éloquent à ce sujet. 

Dans le premier secteur, le contenu du travail entretient une forte dépendance par rapport au 

niveau du capital technique fixe, lequel conditionne I'acctts a des champs de compétences 

variables et structure les rapports coinmerciaux. On peut éclairer ces contrastes en considérant 

les situations occupées respectivement par 51-B.D. et 55-B.T. Le premier protagoniste 

contrôle une imprimerie artisanale, tournée essentiellement vers la production d'affiches .-. 
publicitaires siinples et de tracts politiques. C'est le niveau de capitalisation qui, en limitant le 

champ de ses possibilités techniques, affecte sa position commerciale sur le marché de 

l'imprimerie. A l'inverse, l'établissement de 55-B.T. est équipé en matériels sophistiqués (un 

scanner rotatif, une machine de flashage, deus rotatives à sis groupes, de gaveurs de cd-rom, 

de la P.A.0). L'étendue de ses possibilités techniques (qui entretient une correspondance 

649 Nous nous limitons a la nature de la branche et de l'organisation technique, ainsi nous distinguons les 
structures évoluant dans I'inforinatique, la mécanique industrielle, I'impriinerie, la transformation chimique .. 
b50 C'est ce que perniet de constater de manière significative le croisenlent entre le domaine d'activité et le type 
de moyens financiers utilises au moment de l'établissement. 
65 1 A u  moment d'aborder la question relative aux attitudes des entrepreneurs face à la rigidité technique, nous 
\,errons de nianière plus approfondie certaines conséquences découlant de cette répartition sous-traitance, 
tutorat technique 



de la P.A.0). L'étendue de ses possibilités techniques (qui entretient une correspondance 

étroite absecle niveau des iinmobilisations financières), lui a assuré un avantage considérable 

sur le inarché de l'impression. 

Dans le second secteur, le dénivelleinent occasionné par la hauteur du capital technique fise 

explique que l'acti~ ité des maîtres-tailleurs de quartier contraste singulièrement avec celle des 

patrons de la confection. Non seulement ces derniers n'entretiennent plus un rapport direct 

avec le métier de base - leur rôle dans la marche de I'établisseinent évoluant \/ers des fonctions 

managériales et de négociation à l'extérieur -, mais l'échelle de production entraîne des fom~es 

d'organisation et de rapports sociaux de production distinctes (une parcellisation des tâches 

tendant à segnenter le métier en sous-qualifications spécitiques : le dessin des patrons, la 

découpe, l'assemblage et les travaux de finition), de telle sorte que l'on peut conclure qu'il ne 

s'agit plus de la inêine activité. 

Dans certains cas, les seuls montants investis ne pennettent pas de discerner, au delà de 

l'apparente similitiide, des sitiiations techniques fort éloignées. Par exeinple, 40-Mine Mb. et 

18-Mme D.D. évoluent dans la confection et animent des structures occupant une surface 

financière relativement comparable. Leur acti~ité difEre nettement toutefois tant du point de 

~ u e  du type de produits, du type d'organisation de la production, de la nature et de 

l'importance de la clieritèle. que la nature mêine des habiletés incorporées. Dans le premier 

cas, l'atinosphère de tra~ail, les types de production, la situation géographique de 

I'établisseineiit ... renvoient a Line réalité industrielle. Ce qui est loin de l'ambiance fkutrke des 

salons de 18-Mine D.D. qiii inet un point d'honneur à personnaliser chaque inodèle découp6 

dans des inatériaus ' ' I ~ ~ ~ / c . \ ' ' .  

Ensuite, i l  a pour corollaire la nature de l'équipement initial obtenu au illoinent du démarrage 

de l'activité. Le tableaii de croisenient établit la dkpendance significative esistant entre la 

nature de I'équipeinent et le tj.pe de financement  initia^'''^. I I  détenniiie sensiblement la 

situation technique en inCrne teinps qu'il rend le calcul des coùts d'opportunitk du chan, (~eiiient 

technique assez dissuasifs. Chez certains patrons, nous avons remarqué que c'est la modicité 

1-32 Les valeurs du tableau soi11 les écarts aus effectifs tliéoriques La dépendarice est très significative (chi2 = 

55.47. ddl = 30, 1 -p = 99,9Q0 O )  



des moyens financiers, mêlée aux occasions professionnelles habituelles, qui justifient 

l'application d'un modeste pan des compétences réelleinent maitrisées. 

Tableau 33 Moyens financiers initiaux et nature de l'équipement 

65-P.C., dépanneur en froid, nous a fait ainsi savoir qu'en ce qui le concerne, c'est cet 

ensemble de raisons qui empêche l'extension de son domaine d'intervention à la gestion 

électronique des systèmes et donc d'évoluer vers le froid industriel. 69-F.G., réparateur de 

machines à coudre estime pour sa part que, pour qu'il puisse un jour considérer qu'il a réussi, 

il faudrait qu'il ait démontré l'étendue de sa ~iiaitrise. Autrement dit, i l  faudrait qu'il ait réuni 

toutes les coinpétences intervenant dans le procès de son travail (électricité, tournage-fraisage, 

nienuiserie bois et menuiserie métallique, peinture...). Mais cela passe par la détention de 

moyens financiers pliis iinportants. Pour en tlnir avec la foniiation brute de capital fixe, on 

peut faire reinarquer. a\.ant d'y re\'enir en détail plus loin dans ce teste, que c'est elle qui est à 

l'origine des déinarcl~es d'auto-production technologique basée sur le détournement, la 

reproduction, la réadaptation d'instriiinents. de techniques aiisquels certains entrepreneurs ne 

peuvent raisonnablement prétendre. 

En plus de déterminer les situations opérationnelles et les performances productives (nature et 

coinposition de I'équipeinent initial et les inodes d'acquisition d'outils de production), le 

niveau de financement joue un rôle actif dans la segmentation géographique du tissu 

TOTAL 

1 

8 

25 

13 

8 

8 

7 

73 

Non occasion prêt location acheté épars et 
i'épotise gracieux neuf bricolé 

aide publique 

sans véritable tnoj.en 

éconoinies 

aide familiale 

actionnaires 

pi'èt bancaire 

aide ONG 

TOTAL 

+O +O + I +O +2 +O 

+ 1 -2 + 1 +O - I +3 

+O +O +O +O - 1 +5 

+O + 1 + 1 + 1 +O +O 

+O +2 '0  +O + 1 - 1 

+O +O +O +O +2 - 1 

+O +2 +O + 1 +O - I 

1 25 7 6 16 18 



entrepreneurial. II détermine l'insertion plus ou moins précaire dans le tissu urbain pour les 

structures de faible envergure, tandis que les établisseinents de la frange capitalistique 

supérieure disposent d'une relative latitude pour s'implanter conformément à des 

considérations techniques (pour accéder aux sites aménagés comme le domaine industriel de 

Dakar) ou selon des préoccupations symboliques liées à leur recherche d'image (l'installation 

d'une vitrine au centre-ville pour un artisan-producteur est certainement une des preuves les 

plus convaincantes de sa réussite). 

O.S. sy6", dans son interprétation des données de l'enquête Orstoin 1990-1991, avait déjà fait 

considérer ce principe d'organisation du milieu entrepreneurial dans le secteur informel 

dakarois. 11 soulignait qu'après une dizaine d'années d'existence, l'unité de production 

moyenne dans le secteur informel dispose d'un 'Ifuihle niveuu de cc~pi/ul tecliniqzte jiite" 

évalué a 529.000 francs. Mais ce faible niveau de capitalisation "vurie -fi)r/enteit/ en 

distribution i~zter et irttru.sec/orielle". "(J~ze des ruisons de cc.//e .for/e di.vpersion, écrit-il, es/ 

cesîainenzeizt le fuible niveuzr de cupi~ul dfzrn no~izhre relutive~~~eir~ inipor-/un! d'entreprises. En 

421, lu r&pur/iiion dès é/uhli.v,verneni.~ suii~urzt le niveau ti'invc?sti.s.vemei~/ tle produc/ion 

indique qufz/n cinqtiièntc L / ~ S  uni/& de prodi~ctiori qui constituent lu premiérc c/u.~.ve ~rcrvuille 

uilec des moyens res~reinrs (dès i~z\~es~i.v.senre~~/.v ir?fZrietrr.v ù 55. OOO), lundis que c/'uu/re.s .vont 

a.ssimiluble.s ù c k s  pe/i/cs indi~.v/ries cur elles sort/ clo16e.s d'ir~t iquipe~r~snt iilrpor/urz/ pouvuitt 

aller ji4.squ'~i 5,5 1ili1lio1r.v (le fi-~111c.v (.:fut'. 

Ce principe de se,mentation du milieu entrepreneurial selon le critère du capital n'a pas été 

appliqué aux seules petites entreprises sénégalaises. De inultiples coinptes-rendus de travaux 

effectués dans d'autre pays africains rendent compte de situations similaire&'" où des 

structures d'envergure semi-industrielle, malgré leur statut juridique parfois illégal, tirent 

également vers le haut les niveaux moyens d'investissement. A propos de la question du 

financement dans un échantillon restreint de petites activités marchandes dans les villes 

manufacturières de la Côte-d'Ivoire, A. ~ubresson"%crit par exemple que "les niojferine.s 

(des investissements) .sort/ /ir.&es l'ers le hutr~ par qtie1qi1e.v gr o.^ i~i~~e.v/i.s~e~ir.s : u i n ~ i  6 

~lre~tirisiera on/- il.^ tikhz1/2 ui~ec tu~c. nzuclzirre nzzil/i-opkru/ioir,s ~kont le pris dirclzcr~. sipc?'rreiir ù 

(""CE 0 . S  Sy, 1994 
65.4 Nous pouvons citer les nombreux tralauv effectues sur les d ~ . n a n ~ i s n ~ e s  économiques urbains au Benin, au 
Burkina Faso. au Cameroun. en Côte-d'Ivoire, ou encore au Niger 



2 nlillion.~ clc , fru11c~ (:fU, porte lu 171qJel1ize cle I ' I I ~ I ~ ~ s ~ I . F s ~ ~ ~ I ~ I I ~  / O ~ L I I  à 7 14.000 fruncs  CI 
(2(i1.000~fr.cl1tc~v (:fa suiz.v lu prisc~ en cortrpte de ces 11zucltine.s). Lu cli.vper.vioi7 est inzyorfante, 

yuclle yzre soi1 /'crctii'itC cort.~iclhc;e; purfout se retrouiierzf dc.v ur/i~ut?.v ef  (les co17217zerqu11f.v 

(111; 0111 iirve~fi nroin.v de 50.000 fiurtc~ (:fi et d'uufres fiuz!f'le.s fuillezrrs el Iesfuhricun/ea~ cie 

heignct.~ cf dc hoi.v.vo1t.s 1ocuIe.v) qui 0171 cIc+a.v~C le 171illioi1 elo.fi'uricv (:fi?'. 

Pour revenir aux données propres à notre population, le tableau ci-dessous établit qu'une 

majorité importante des entrepreneurs rencontrés a observé des changements positifs dans 

1 'activité depuis la première installation. On s'aperçoit que les réponses faisant état de 

changements intervenus sont en rapport direct avec le financeinent"'('pour près d'un tiers des 

obsenfations. Ajouter à la suite de ce constat que, dans les structures qui ont grandi ou qui ont 

maintenu un niveau d'activité stable mais suffisamment rentable pour que le promoteur 

persévère, on a certainement dû procéder à une re-capitalisation (parfois à une régularisation 

administrative), peut paraitre tautologique. Seulement, i l  faut sacrifier à cette faute pour dire 

qu'au moment de la création (surtout pour ce qui concerne les petites structures où se 

déploient des métiers de type artisanal), il n'est pas indispensable d'effectuer la totalité des 

investissements nécessaires à une bonne situation productive. Le financement peut-être 

fragmenté, a.joumé sans grand dommage tant qu'on reste au niveau de production que 

permettent les ax-ances consenties. Tout se passe coinme si les entrepreneurs, en partant 

(involontairement il faut le dire) de niveaux techniques très bas, disposaient d'une marge 

d'évolution relative qu'ils convertissaient au fur et à mesure qu'ils trouvent leur marque sur le 

inarché et donc qu'i 1s consolident leur affaire. 

"'.' Cf. A Dubresson. 1989 
651, Ces cliangenients se rangent en deux rubriques regooupant respectivement les secteurs correspondant à des 
emplois ("type de production". "equipement", "locaux") donc représentant un coût, et les secteiirs réunissant les 
facteurs immatériels qui sont de ressources tenant par exeinple au sens éclairé des affaires du promoteur 



Tableau 34 Changements intervenus dans l'activité 

Cependant, les promoteurs ne peuvent se satisfaire d'effectuer des mises minimales s'ils 

\.eulent amorcer des changements, faire évoluer leur affaire. Comment s'y prennent-ils a ce 

moment ? Si on considére le tableau suivant, on s'aperçoit que pour ce qui concerne les 

changements sunienus dans l'entreprise, 43% des personnes interrogées les imputent a des 

facteurs qu'on rainene a leur génie entrepreneurial personnel, tandis que 27,5% d'entre elles 

l'imputent a des facteurs techniques se rainenant aux emplois temporaires"". Cela indique en 

fait l'influence que continue d'avoir la trésorerie dans I'évolution de la structure, une situation 

que même une longue espirience producti\~e ne suffit a contrebalancer. 

changements 

Non-réponse 

type de production 

équipement 

clientèle 

orgaiiisation du travail 

locaus 

TOTAL OBS. 

Tableau 35 Les facteurs du changement dans l'activité 

Nb. cit. 

13 

I I  

9 

19 

13 

8 

73 

057 Se reporter au tableau esplicatif des charges pesant sur l'entrepreneur, présenté .\.11l)rz1. 

3 76 

Fréq. 

1 7,830 

15.1'30 

12,J0/o 

26,0% 

17.8'30 

1 1 .O90 

100,0% 

fact. de changement 

Non-réponse 

adoption d'une nou\~elle vision coinmerciale 

équipeinent plus perfonnaiit 

accroissement de la deinande 

changeinent dans I'orgatiisation 

ititroduction de tiouveautés 

TOTAL OBS. 

Nb. cit. 

14 

2 1 

- 3 

2 6 

6 

4 

73 

Fréq. 

19,2O/0 

28,8% 

3.7% 

35,6O/0 

8,2O6 

5 3 %  

100,0'%, 



Ces informations tempèrent le caractère péremptoire de l'affirmation de la faible viabilité des 

créations, reprise comme une antienne dans la littérature consacrée"'. Certaines réalités 

qu'abrite le milieu de la production invitent à une certaine prudence dans l'appréciation des 

situations. En effet, si une telle proposition est valable dans certaines activités commerciales, 

dans le secteur manufacturier, la combinaison de barrières d'entrée élevées (maîtrise 

professionnelle, socialisation initiale par l'apprentissage, niveaux d'immobilisation plus 

importants du fait de l'importance de I'équipeinent) opère une sélection panni les candidats à 

l'aventure entrepreneuriale. Ceux qui arrivent à franchir le pas, sont ceux qui ont déjà 

suffisamment fait la preuve de leur insertion dans le milieu professionnel et de leur 

combativité. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils connaissent tous une égale réussite 

assimilable à des suc ces.^ srorie.~. Au contraire, beaucoup d'entre eux végètent pour des 

raisons très différentes"'. 

Le niveau de financement détermine à la fois le rythme d'évolution et la situation actuelle des 

unités. L'entrepreneur est toujours confronté à des problèmes de trésorerie sur lesquels les 

données du tableau suivant ne renseignent, malheureusement que de manière approximative. 

En effet, nos entrepreneurs décrivent des situations financières majoritairement 

satisfaisantesMo occultant la fr~quence des tensions dans leur trésorerie. 

Tableau 36 Situation financière actuelle 

"' Cf  P. Van Dijk (1986) par exemple. 
659 Les données de l'importante enquête LrS-XID sur le secteur informel à Dakar, ont attaqué, bien avant nous, le 
faux modèle de la courte durée de vie de la petite structure informelle. 
hoil 

Le taus de satisfaction s'éleve à près de 6S.5SI en fréquences cuniu!ees. cf tableau.. 

n 

sit.fmanc.achielle 

embarrassante 
P-~ 

plut& satisfaisante 

plutôt difficile 
- 

satisfaisante 
. -- --- ---- -- - -  . 

difficile 

TOTAL OBS. 

Nb. cit. 

O 

35 

21 
--- 

1.5 
- - -- 

- 3 

73 

Fréq. 

O.OOO/o 

47.94'4 

28.7690 

20.5490 
- -- 

2.73O/0 

1 OO,OO'%, 



Cependant, il serait imprudent de s'arrêter à cette façade pour deus raisons. Tout d'abord parce 

qu'ils ont tendance à "positi\ler", une tendance qu'il faut rapprocher de la croyance religieuse 

dominante. Beaucoup de nos interlocuteurs ont répondu en premier lieu, selon les expressions 

d'usage : "ul IIUIIILI«L, lillahi, I I ~ O  gni .scltzP6 ' ", avant d'exposer de manière plus objective l'état 

de leur entreprise. Or cette formule, en plus d'ètre un témoignage de foi en la miséricorde 

divine ou en la protection de tel ou tel marabout, invite à considérer qu'ils se satisfont de l'état 

actuel des choses, plus que leur situation n'est elle-méme confortab~e""~. Ensuite, i l  faut a\roir 

présent à l'esprit que dans la situation d'entretien, le sujet, pour respecter la cohérence de 

l'image qu'il compte accréditer auprès du chercheur, adopte un discours où cette image ne doit 

pas pouvoir Etre prise à défaut. 

D'ailleurs le recoupeinent des réponses à cette question avec les modalités de la variable 

"ruppori utr.\- i~~c~curzr.sl~ies CI' crL;di/ ~SISIUJII"""~, nous confinlie la justesse de cette lecture. S'il 

est à noter qu'un seul individu estime qu'il risque de mettre un terme à son activité, on ne peut 

pas pour autant dire que les entrepreneurs témoigrnent d'un optimisme irréaliste. L'analyse de 

la corré1ation""J. permet d'établir le constat suivant. Les entrepreneurs qui ont manifestement 

"/es reins les plus .~olr~!e.s", sont ceux qui ont bénéficié d'un appui de type formel ou de nature 

familiale. Ils sont les plus noinbreus à envisager l'extension de leur activité. 11 est à noter la 

correspotidance negative entre les modalités ".\(III.\ i.c;rrlc~h/e nzoj.c~n", "&cor~omre.~" et celie 

"êlcrt~lrr les UC/IIJI/~.\". Ce qui semble indiquer que les seules qualités morales ne suffisent pas 

a amener l'entreprise vers des niveaux supérieurs de performance. 

06 I Littéralement : "je rorc1.s gtricr cj I )IC,II" .  
662 Beaucoup de nos interlocuteurs qui sont musulmans oiit a\.oué que les considérations religieuses participent 
de manière très ditfuse a leur pratique professionnelle, sans qu'on puisse dire qu'elles les structurent. h4ais c'est 
peut-ètre dans ce noyau liinite qu'il faut reclierclier l'explication de ce que certains interpréteraient coinnie du 
fatalisme. 
61.53 Cette question a fait office de question-filtre. 
664 Les valeurs du tableau sont les écarts aux effectifs théoriques. car les règles du chi2 ne sont pas réellement 
applicables, 25 (S9.-3?;) cases ont un effectif théorique inférieur à 5. La dependance est peu significative (chi- = 

43.73. ddl = 1 S. 1-p = 98.75:;). 



Tableau 37 Rloyens initiaux des entrepreneurs et vision de leur a~en ir  économique 

L'évocation de la réalité et de la fréquence de tensions dans la trésorerie d'entreprise, malgré 

le satisfecit apparent de nos informateurs, aurait eu une tonalité différente si nous avions pu 

évaluer les besoins en fonds de roulement. Sur ce doinaine précis, nous avons été dans 

l'impossibilité de le faire pour des raisons tenant à la construction de notre enquêteM"'. 

Concernant le cas des tensions dans la trésorerie que nous évoquions tantôt, lorsque nous 

avons recoupé les obsen.ations concernant les situations i'inancieres, les réponses portant sur 

les conditions de pérennisation de leur affaire, il est apparu un double sentiment. Les 

entrepreneurs sont satisfaits de leur équilibre coinptable relatif, mais certains n'arrivent pas a 

cacher leur angoisse financière. Du fait du durcisseinent du conteste ou des horizons 

cominerciaus traditionnels qui s'obscurcissent par exemple, beaucoup de nos interlocuteurs 

appréhendent négati\~eiiient leur évolution économique. Soit parce qu'ils regrettent de ne 

pouvoir disposer iminédiateinent des moyens suffisants pour saisir les libéralités qui s'offrent 

réguliérement à eus""". Soit, lorsqu'ils éprouvent de moindres difficultés matérielles, ils 

craigent de ne pas disposer de suffisarninent de capacités (inanagériales et techniques) pour 

<><>5 Nous avons été aveugle par l'idée (erronée) seloii laquelle une étude qualitative ne devait reposer que sur des 
données de cette iiiênie nature. Dans l'elaboration de nos guides de travail eiiipirique, nous don avons de ce fait 
accordé qu'une faible part aux données cliiffrees. Pour pallier cette laciine, nous nous en sonimes tenus aux 
informations recueillies lors des questioniiaires et des entretiens et a les recouper autant que possible par des 
croisements. Ainsi par exemple, pour contrbler l'information sur les in\.estissenients additionnels. nous a\.ons 
croisé ses modalités avec celles des variables "cltar~gcnzrrrt.~ irr~crirrlrrs ci'mr.~ I2rrlr~~~ri.s~". "rcckri.clie cirr 
chrrt~gt~tncr~~". 
661. Par exemple, la proniotion du "coraomnlcr Ioc~11" iniposee par les attaques subies par le pouvoir d'achat des 
Sénégalais (dé\.aluation, politique des iniportations . ) a ouvert beaucoup de perspecti\:es, mais la faible marge de 
niarioeu\.re financière des petits entrepreneurs ne perniet pas de les coi]\ ertir. 

TOTAL 

4 

8 

25 

13 

8 

8 

7 

73 

arret changer étendre les 
d'activité activités 

aide publique 

sans véritable moyen 

économies 

aide familiale 
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aide ONG 

TOTAL 

1 O - 3 1 

5 1 1 1 
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7 O O 6 
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44 1 3 25 



élargir leurs horizons, estimant que le siinple redéploiement des hoinmes et des outils n'y 

suffit pas. 

La dernière considération que nous faisons concernant le problèine de trésorerie est en rapport 

avec un inanege qu'il nous a été donné plusieurs fois de constater chez un fabricant de 

chaussures artisanales. Nous avons préféré nous garder de prendre position dans le débat qu'il 

pose en filigrane : la confusion régulière~iient relevée entre la gestion du portefeuille de 

l'entreprise et celle de la cellule fainiliale. 1 7-B.T. dirige, depuis qu'il a pris sa retraite, une 

cordonnerie artisanale où tra\,aillent deus de ses enfants. Malgré la fébrilité qu'on peut 

observer dans l'atelier, son équilibre éconoinique ne semble pas etre des meilleurs, à en 

entendre parler le "Vieux" (c,omme l'appellent ses enfants). ",Io n't~r-l-i~,~' IWS /o7!joz11*.v ù~jo11il7~11~~ 

IL'S L/~zL\' hozi/s, affirme-t-il en effet. /.ù, L"c's1 lr-t.v tllrr; 011 rz'u 17u.s de cuj7il~~I SZ![~ISUI?/  ~7ozn. 

.fÙir-c zu7c gr-ut~~lè i~ilrilw. 0 1 7  /rwi:r~il/~' uzi,jotrr- Ic jour- r d ,  c r ~ v ~  1c.v conut~11~le.s ... 131. 101:sqz~'o11 

r~'qoi/ urle L ' O I ~ ~ I I ~ U I ~ ~ O ,  0 1 7  .fui/ CIL' .sor-/c qzle Iè C ~ ~ C ~ I Z I  I*er.w I ~ I L ?  LJI~UIICL'. ('CIu 1 7 0 ~ 1 . ~  ~ L * I . I I I C /  

d 'ucli~'/er le.s,fi)z1r-17i/l11~i~.v 17c;cë.v.vuir~.s". 

17-B.T. reconnait par ailleurs que cette situation délicate est accentuée par l'importance des 

dépenses que représente la prise en charge de sa gande famille""'. Ses obligations familiales 

sont à un tel point angoissantes, qu'elles ont créé un rétlese chez lui. A chaque fois qu'un 

client lui  consent ilne a\.ance ou règle le coinpléinent du montant fixé au inornent de la 

coinrnande, sous prétexte d'obtenir de la rnonnaie auprès des boutiquiers, son premier geste 

est de se procurer instantanéruent quelques denrées aliiiientaires (un paquet de sucre, un pot 

de h1e.vc.uf2, quelques kilos de riz ...) destinées à son foyer. "7i)nl cc1 cluc,jlur-r-iiv ù ohlenil. ici, 

, je  /e pu~*~uge '>17 ~ ~ , z I . Y  J ~ U I . / . ~  : /'z/t~o '*.Y/ c.o~l.v~crc;o UZLY ~lkpc~i.v~~.s (Ic! I ' U / O / ~ C I . ,  7r11e ~ I Z / / I . C >  / x ~ r /  CS/ 

ini)c.vtie (c'est le mot qu'il  a lui-n~Siiie einployé) 3 /u I I I U ~ S O I I " .  

Nous avons cité ce cas particulier pour donner la ineslire de la porosité des frontiires entre la 

cellule éconoinique et la cellule d ~ r n e s t i ~ u e ~ ~ % t  pour iiitroduire aux stratégies de cou\ rrture 

des besoins en financements courants : aiance sur coinmande, ":Cro ~ / o c k  ;I I'qfi~cilltlc~'' c'est- 

à-dire l'appro\;isionnement au jour le jour. Au nioinent de traiter des pratiques 

667 4 ,  

I l t m l i ~  t!jtrrrho/" (c'est-a-dire 'jjiri ~ L > ~ I I I L ' ~ I I / >  d ' ~ ~ 1 ! f i 7 t t / . s " )  l'ait-il obseri-er. 
1.<1s C'est a partir de cette séparation que PII. \i'eber ( 1964). ensiiite R Arcui ( 1962) définissent les prémices de la 
iiiodernité sociale et écononiique en Occidciit. 

3 S O  



professionnelles, nous nous appesantirons sur ce problème. Etant entrevu la inaniere par 

laquelle les besoins en matière de financement déterminent les modalités d'esploitation, il 

s'agit maintenant d'aborder les mécanisines par lesquels l'entrepreneur réalise le financement 

de son acti~ité. 

1-2. D E  L'APPORT F.4.4flLI.4L PROBLEhf,4 TIQt1E 

II est possible de démontrer notainment que la faible intensité capitalistique des initiatives 

privées en Afrique s'enracine dans Lin certain nombre de réalités historiques : I'absence d'une 

accumulation priinitive de Qpe familial ou de hpe  socio-politique et la défection du système 

de crédit formel. Ces deux données encouragent des formes supplétives de financement au 

inoment de l'installation et durant le cycle d'esploitation. Cela nous pennet de soutenir que les 

conduites entrepreneuriales observables sont logiques ou justifiables""'. 

Le premier constat que l'on peut faire a l'endroit des entrepreneurs est l'absence d'une 

quelconque tradition fainiliale dans l'entreprise, exceptés les individus issus des castes ou 

opérant dans l'artisanat moderne (tailleurs, menuisiers) qui ont eftèctué leur apprentissage 

dans le giron familial avant de prendre la succession du père de fainille""'. Nos interlocuteurs 

n'établissent pas de relation irninédiate entre leur in\.estissement professionnel actuel et leur 

cercle familial, tout au inoins pour ce qui concerne la mise à disposition d'un capital 

économique pour financer leur installation. 

Cette information incite à relativiser les résultats issus d'enquête menées par ailleurs qui 

soulignent tous la place prépondérante du soutien financier provenant du cercle familial"". 

linprégrnée de la fantasinagorie coininunautaro-solidariste, le sens cominun concl~it en effet 

que dans les sociétés réputées fondGes sur une forte tradition de solidarité, d'assistance 

(bh<) Se reporter à la notion d'action logique développée dans le corpus tlieorique de W. Pareto et à celle d'action 
justifiable chez L. Thevenot. Pour ce qui concerne ce dernier, se reporter à son article I~(~ni1ih1.r rt ratio~lirli/é 
dcrtr.r / I I I  tlnii9c1r.c. con~pl~'.i-c. paru dans la Reirte Ecoriomirlrtc (n03, Mars 1989. p. 137- 197). 
670 Se reporter aux passages coiisacres aux caractéristiqiies sociologiques des entrepreneurs. Cf notarnnient les 
cas de 61-O.T. 54-M.Tra. 
(171 Pour vite en faire un trait d'explication de la vulnérabilité de la petite cellule. Selon certains auteurs (comme 
R. Bonnardel (1978). B. Ponson (1990). B. Mande\.ille (1990), J.-L. Caniilleri (1996)), les droits de tirage des 
collectifs d'appartenance sont d'autant plus exorbitants qu'ils ont apporté un concours décisif à la concrétisation 
du projet d'entreprise. C'est en particulier ce devoir de restitution qui explique le caractère plétliorique de 
I'eiiiploi, les modes de gestiori aberrants et partant. l'impossibilité de réaliser une accuniulation niinilnale 
lorsqii'ils ne tuent pas précocenient chez les indi\.idus toute velléité d'anibitiori personnelle. 



mutuelle et de réciprocité, le recours aux membres d'une même communauté est systématique 

(voire systémique). Or, ainsi que nous le présenterons lors des développeinents concernant les 

modalités du financement de l'activité détaillées par nos sujets d'enquête, la solidarité 

lignagère n'est non seulement pas aussi décisive qu'on le prétend. Ensuite, lorsque ses 

mécanismes entrent en action, ce n'est ni selon les modalités, ni dans les proportions 

attendues. 

L'explication de la non-activation des mécanismes de solidarité dans le cadre restreint de 

notre enquête laisse envisager plusieurs pistes. Tout d'abord, il n'est pas à exclure que des 

individus aient refusé de solliciter la famille parce qu'ils n'en avaient pas besoin (étant donné 

la modicité des sommes à engager pour s'installer), soit par bravade ou par souci de ne pas 

ancrer des droits de tirage ultérieurs. Cette volonté transparaît de manière récurrente à travers 

des discours du genre : '>pèrsontte iîe 1 7 1 ' ~  uidé, je  17îe suis fait tout seul" ou encore ':je ne iioi.r 

rien àperson~ze, cette entreprise je  I'ui hûtie de A à 2'. Ces affirmations ne sont évidemment 

pas à prendre au pied de la lettre. Il n'est pas exclu qu'elles entrent dans les stratégies de 

réécriture et de ré-interprétation subjectives de la trajectoire personnelle, pour évacuer, en en 

minimisant le poids, le soutien familial et pour mieux en souli~gner le caractère épique. 

Toutefois, cette réserve n'empêche pas de venir à l'idée qu'aucun concours familial n'ait été 

effectivement sollicité et obtenu. Nous nous reférons pour cela à une réalité incontestable qui 

est qu'a partir du moment où les fainilles sont dépourvues d'assises patriinoniales 

sipificatives, il n'y a effectivement rien à attendre d'elles, en tout cas du point de vue 

Du reste, pour corroborer ce trait, nos données d'enquête indiquent que seuls 18% de nos 

interlocuteurs ont affirmé avoir reçu des moyens financiers provenant de la fainille. Dans de 

la majorité des cas, les créateurs ont tous semblé avoir assez justement évalué la condition 

économique de leur parentèle pour ne rien en attendre. Les propos de ce "n7tritr1.vr11d" (42- 

A.Ké.) sont à ce propos on ne peut plus éloquents. Il fait remarquer que "ddjù en 21ca1t 

pu.v COII I I IZ~I I~  1tze.v p~rl.cni.v pcturruicll/ me iqertir. en urde 1?~cr/c'1-ic'llenle1~1''. Le témoignage de 02- 

672 Les travaux sur les droits et obligations enseignent que lorsqu'un individu est classé "écoiioniiquen~ent 
faible", aucune obligation ne pèse sur lui. cependant qu'il peut réclamer son droit de tirage. En prolongement. 
rious considérons que lorsque la cominunauté est dans une situation précaire. un individu ne peut faire prévaloir 
de droits quelconques, ni sur la coinmunauté elle-rnènle, ni sur les individus la composant. A. hlarie (1997) 
explique clairenient ces subtilités. 



D.G. procède de la inêiiie veine ; mieux, devant le risque de perdre des revenus réguliers, 

certains parents n'avaient pas du tout adhéré à sa décision de s'installer à son compte. "A-foiztcr 

21t1 ulëlier SUIIS ui~le. SUIW rien. nous espl iquait-il, c'es/ sfir qzre c'es/ ~/~[~ïc.i/ë. I'u~.cc y ?le je .suis 

i.~.stl d'urze .fumille u.sset, /r;s ~no~/es/e. (Ires/ cies ~ ' ~ l ~ i ~ ~ u ~ e u r . ~ ,  je .sui.v L / ' U I Z ~  rigio~z lie 

lri~7/2rietir. l l 'uillcz~i~ j'ui atl.vsi cl&~lli.s.vi~~z~i& erl 11zc L I S ' S U I ~ I  y11'u\74~~ des t-e\~e~zu.v pI11.s &lcv&.~ .je 

pozisrui.~ u ;der enco~v plrrs 11ze.v purerits. Ils d@en~lTcr ietzf plzw de 11loi que nsoi ~ ' C I L I - .  I>cijù 

quundj'~~ruis erîcore el? C.XI', je ne louclzc1i.v presyzlë pus ri 111u ho~n:ve. Boi~c. .je ~t'espkruis pus 

recevoir une uide L / ' U I I C ~ I I Z ~  sor/e de letir pur/.[ ...] Tu .rui.s, c t ~ v  ils &/aietz/ cortfre le.fÙi1 ~121~ je 

dc;nli.ssion~ie. Purce quruir 171oitîx C ~ I  /ru\~uillun/ darzs urie cor~ce.s.sioiz, il y ailuif znzc certuirze 

guru~die. E.d-cc qtre ru ~~onrpre~~ùs? Qzwnd j'ui ci~ino~zcC itlu ~l6cisi011, certuin.~ nzcnlhres de 11lu 

furlzillc rn'ortt dit cjtre jrituis f?)td1' .  

Ces témoignages amènent à un constat qui s'applique du reste a la société sénégalaise dans sa 

globalité. A savoir, qu'il n'existe presque pas de "grandes fainilles", grandes familles étant pris 

au sens de groupes actuels disposant d'une fortune ou de savoirs prestigieux, transmis de 

génération en génération ; les dynasties de marabouts constituant l'exception. Là se profilent 

les questions de l'existence, de la nature et de l'évolution de la bourgeoisie sénégalaise ou de 

ce qui en constitue l'ersatz"'. Elles sont essentielles à la démonstration de la caractéristique 

généraleinent répandue des origines modestes des entrepreneurs et pose la question du 

flnanceinent d'une façon bien plus particulière que dans le conteae européen par exemple. 

Pour faire un bref historique de la tradition entrepreneuriale susceptible de représenter les 

racines d'une base historique d'accu~nulation, nous nous référons aux travaux - à connotation 

marxiste dans leur inajorité - qui ont été les seuls à s'intéresser aus conditions d'émergence 

d'un capitalisme autochtone"'. L'iinportance de cette ligne d'analyse a trouvé son illustration 

la plus parfaite dans ce qu'on a appelé le débat kenyan. Un &bat qui est resté longteinps 

spécialement animé jusque dans la fin des années 1980"". 
9 

671 Assiriiilatit ces catégories iiatioiiales a uiie bourgeoisie conrp~~c ic io~-~ . .  les auteurs niaisistes leur coiitesteiit le 
caractcre bourgeois. Cf. les contributions publices so~is la direction dc C. Coqucv-Vidrovitch (1985) ct Ics 
nombreux essais de S. Amin. et les auteurs marsistes en général qui contestent le caractère bourgeois des élites 
dans les pays de la Périphérie. Cf. le dossier spécial de la revue Tiers-Alon(Ic diriçe par C. Pais et qiii est 
consacré aux bourgeoisies du Tiers-blonde. 
674 C'est ainsi qu'on parlait encore dans les années 1970. 
075 Cf article de J .  Coparis in S. Ellis et Y-A. Faure ( 1995). pour un rappel des teriiies du débat. 



N'accordant qu'un faible intérêt aux réseaux coinmerciaux traditionnels dont la structuration 

reinonte pourtant à l'époque des grands empires afri~ainç"~". ininorant le fait cominercial 

capital qui a bouleversé les échanges entre l'Afrique et le reste du inonde (le monde occidental 

en particulier)"77. les auteurs font tous remonter la structuration du milieu entrepreneurial 

africain indigène à l'instauration du Pacte colonial et du système économique afférent. On sait 

que l'apparition des flux d'échanges continentaus basés sur l'exportation de cultures de rentes 

et l'importation de biens manufacturés de la Métropole a produit le démantèlement au moins 

partiel des circuits cominerciaus séculaires, pour les intégrer dans de nouveaux cadres et de 

.iouvelles fonnes d'échangesm7". De grandes maisons françaises de négoce (C.F.A.0, Maure1 

et Prom) en accaparant tous les échelons de la distribution, principal élément du dynainisine 

économique, soumirent I'éconoinie marchande traditionnelle. Elles assurèrent leur expansion, 

aidées en cela par leur assise financière, leur organisation et les intementions du législateur 

génkralement en leur fa\.eur. 

Mais simultanément j. l'apparition de cette nouvelle organisation des échanges, un capitalisme 

commercial indigkne émerge dans les centres que sont Saint-Louis, Rufisque et Gorée. 

Confiné à des taches d'intennédiation, i l  évolue dans le sillage des inaisons bordelaises 

jusqu'au ressac des années 1930 qui est inarqué par l'arrivée inassive sur le circuit, 

d'européens de faible condition ("m~~t~g'-tnrl'') et des premieres générations d'iinmigants 

~ibanais"". Ces derniers surclassent alors les courtiers autochtones en accaparant les strates 

supérieures de la collecte des produits agricoles et celles de distribution des produits 

d'i~n~ortation"~". A partir de ce inoinent, les bourgeons de ce qui aurait dû constituer un 

capitalisme autochtone ont conîinençé à s'étioler. Seuls quelques dynamismes indi\.iduels ont 

pu subsister ici et la. dans des activités secondaires de collecte et de pré-conditionnement des 

produits. 

(>7' Cf article de J .  Copans in S. Ellis et Y-A. Fauré (1995), pour un rappel des ternies du débat. 
670 .Avec l'essor des villes comnie Méroé, Xxouni, Djenné. Tonibouctou. Cf D. A. Cissé (1988). 
677 Selon C. Coquery-Vidrovitch , I'établisseiiient du coniinerce triangulaire à partir du X\'llènie siecle, s'est fait 
en partie gràce au comporteiiieiit entrepreneurial des rois escla\.agistes. Se reporter à ses principaux travaux sur 
la dépendance. Cf: C. Coquery-i'idrovitch ( 1983. 1985). 
678 A la suite de J.-L. .Ariiselle, E Grégoire et P. Labazee deniontrent que la capacité de résistance des réseaux de 
comiiierce traditionnel au long cours et leur dynaniisnie est palpable de nos jours encore. 
1379 Cf S. Bouniedo~iha. 1935. 
<>SO La stratégie politique qui justifie cet ordonnaricenient ne doit pas échapper ii l'aiialyse. 



Le démantéleinent de cette tradition capitaliste a joué un impact indéniable dans les 

mentalités. Si, selon S. Ainin (1969), jusqu'à la d ill le de I'indkpendance, "les cerztlrès clc 

I'irzcenclic. des cinyzwn/e clerni21.e.v (rr1112ë.v f;/iriei~/ encore cltirzrtles, le S O U \ J ~ I I ~ I '  L /Z /  ~ I ' L I I I L I  

c80ntrtterce du pu.vsL; \-j1'ur7/, les .fun~illes L ' O I ~ I ~ Z ~ C S  èf uc/il:e.vl', cela n'a pas permis de réduire 

l'idée fortement intériorisée dans les milieux coinrnerciaux que la responsabilité économique 

nationale leur avait échappé à tout jamais. En effet, le milieu des entrepreneurs nationaux ne 

réussira pas a s'inscrire dans la ligne des "changements dans la continuité" occasionnés par 

l'indépendance0". Supplanté par la catégorie des hommes d'affaires libano-syrietls. i l  

n'arrivera pas à se positionner entre la sphère locale de production et la Métropole au moment 

où on observe le repli accéléré des maisons françaises. Cela d'autant plus qu'après une phase 

de transition, le nouvel Etat renforce sa qualité de ren/-scckcr ce qui l'a amené à démanteler 

les réseaux d'intennédiaires, pour les remplacer par un système de coopérati\.es chapeauté par 

I'o.N.c.A.D"". 

Certains entrepreneurs réussirent bien à s'insérer dans ce nou\-eau systèine en devenant 

transporteurs, d'autres à intégrer des crineaux coininerciaus coinme celui du riz, ou à se 

lancer dans des actii.ités seini-industrielles. La Compagnie Sénégalaise du Sud-Est (C.S.S.E.), 

la Chaîne de Distribution (CHATDIS), la Société Sénégalaise de Commerce et d'Industrie 

(SO.SE.CI) sont autant d'illustrations des stratégies de reconversion menées avec plus ou 

moins de succès. Mais la plupart des anciennes fortunes partiellement ou totalement ruinées 

adoptèrent des stratégies de sauvegarde et de con\,ersion en misant sur l'obtention d'un 

patrimoine symbolique éle\.é. Beaucoup de leurs héritiers embrassèrent des carrières de 

fonctionnaires. Au~jourd'hui encore, inal~gré une aura ternie par les réformes, le fonctionnaire 

carde un certain pouvoir (de blocage) qui n'est pas négligeable pour Lin entrepreneur. - 

Cette sit~iation a accr6dité le préjugé partagé par beaucoup d'acteurs du développement de 

tous les horizons intellectuels et de toutes les sensibilités idéologiques et politiques (Etat, 

experts et conseillers des pays ainis, et même parfois par la population). L'idée selon laquelle 

i l  n'existe aucune entité de nature capitaliste, moderne en inesure de conc.ourir effectivement à 

la réalisation des objectifs de développement économique et de modernisation sociale, a 

"" Cf. R Bonnardel, 1978 



conforté l'option socialisante sénégalaise des premières heures de l'indépendance. L'Etat a été 

présenté et effectivement perqu coinme la seule entité en inesure de prendre des risques, de les 

assuiner, de disposer d'un pouvoir étendu d'investisseinent. En sa qualité de puissance 

publique, il jouit d'une capaciti de mobilisation de capital, notamment sous la fonne de 

ponctions effectuées sur les recettes d'exportation. Ensuite, son insertion dans le jeu des 

relations internationales lui assure d'autres ressources sous la forme de prêts ou de dons, ou 

bien sous la fonne d'une assistance technique. Quelle conséquence alors sur la situation 

actuelle du capitalisine sénégalais ? 

La primauté des choix publics et l'option de l'industrialisation hautement capitalistique ont 

prononcé la disqualification des milieux entrepreneuriaux. Jusqu'à la période des réfonnes 

(années 1980), le partage des rôles s'est établi comme suit : à 1'Etat les fonctions valorisée qui 

sont relatives à la transformation industrielle (épaulé par I'investisseinent étranger direct), au 

secteur privé, les pôles d'activités peu innovants et de faible complexité procédurale. De 

surcroît, le gouverneinent sénégalais a de tout temps orienté l'essentiel des ressources 

financières disponibles prioritairement vers les projets publics et la couverture des frais de 

fonctionnement de la fonction publique. De telle sorte que l'entrepreneunat privé s'est trouvé, 

dans sa grande inajorité, confiné aux activités tertiaires du fait de la nature exclusiveinent 

marchande de I'Cconomie nationalem3 et en raison de la boulimie des services de .. 

l'Administration centrale6%. Il est aussi régulièrement confronté a des pénuries de capital 

d'in\!estisseinent du fait que 1'Etat s'adressait régulièrement au marché intérieur du crédit. 

En somme et pour revenir à la question portant sur la disponibilité ou non d'une base 

d'accumulation initiale, nous retiendrons deus données. Le milieu des affaires sénégalais 

actuel est d'un point de vue structurel encore trop fragile pour s'iinpliquer dans des activités 

industrielles autres que de modeste transformation. Ensuite, son mode d'ordonnancement, tout 

au moins, le mode de constitution de sa frange supérieure démontre que sa marge de 

ii82 L'Office National de Coopération et d'Assistance au Développement est créé dans les années 1960 pour 
coordonner les activités de co~iimercialisation de l'arachide. II a été démantelé et remplrice par la S.O.N..A.R en 
moment de la mise en place des premieres mesures d'ajustement culturel. 
683 Et encore, il n'y occupe que des strapontins, car la domination des commerçants libanais est incontestable. 
c.84 Le s e ~ i c e  aux adriiinistratioiis a représente une activité très lucrative tant que 1'Etat réglait ses factures. Eue 
ne se relèvera pas des coups de butoir portés par les mesures d'ajustement qui tarissent les sources de la manne 
pro\,identielle dont les beiiéficiaires, nature du pou\-oir oblige, se sont recrutes dalis les antichambres du pou\.oir. 
L'accès à cette économie prébendière est déterminé par le degré de proximité aux appareils du Parti Socialiste ou 
aux ini lieux mor(ric/c.~. 



manoeuvre vis-à-vis du contexte politique est restreinte, vu qu'elle prospère en bénéficiant des 

protections de 1'Etat. 

Nous avons choisi d'illustrer ce point de vue en recourant aux dynamiques internes aux 

confréries religieusesmR'. Celles-ci expliquent le rôle inote~ir que sont actuellement en train de 

jouer les inarabouts-capitaliste$B6. La mise en oeuvre d'importants projets éconoiniqiies et les 

nombreux succès coinmerciaux des "~~taruhouls clc Ibrucl~ide" font désigner le dynamisme 

mouride comine portant les prémices de la constitution d'une base d'accuinulation et de 

maturation du capitalisme sénégalais. Ils actualisent en les \+rifiant la prédiction de S. Ainin 

selon laquelle, il n'existe pas d'autre possibilité d'accumulation pri~niti\~e du capital que 

fonciere. Or les seules formes de concentration foncière obsen~ables sont de type socio- 

religieux, initiées par les inarabouts ntotu.ide.~. Dès lors pour l'auteur, "lfuplîuri/ion d7tonu?ies 

d@[fuires durzv le 11 1011de ~no~r ick ,  le /run.~firl d0.v C U ~ I I U I L Y  ponclion116.s pur les ~ ~ L I I Z ~ F  

~iwruhours sur le n~o~ide rurul [et urbain maintenant ajouterons-nous) vers le conu~~uce  E /  

l ' ind~~~~/rie"  indiquent la possibilité d'observer a terme la réalisation d'une accumulation et la 

montée d'un capitalisme autochtone. 

Ce scénario optimiste qui se démarque du scepticisine ambiant des années 1970-1980, a été 

jugé peu recevable dans les milieux africanistes dominés par les dé\ieloppeinents d'inspiration 

marxiste. Pour de nombreux auteurs, une telle issue recou\-rait une faible probabilité de se 

concrétiser. Selon R. Bonnardel par exemple, i l  fallait prendre en considération "qzle ce 

frutz.yfirt est op6;r.L /c) plus sozn~ent ~luns un esprit r.é/r~ogrcr~le, non U V ~ C  /e - f t 7 ~ ~ ~ 7 ~ i . ~ ~ ~ ~ ~  e/ 

0x5 Selon S. Amin (1969), il n'existe pas d'entité en niesure de jouer le r6le historique d'une bourgeoisie en dehors 
des mouveinents confrériques. 
686 Rappelons brièvement quelle est la spécificité des mou\-etnents religieux sénégalais. Dans la pliase de 

rieuses. consolidation du pouvoir post-colonial. un accord tacite a réuni les autorités publiques et les autorités relib' 
Les premières manifestent expressément leur désir de s'appuyer sur les capacités démontrées des confréries a 
encadrer les masses paysannes qui représentent au Sené~al près de 80°% de la population. 11 s'agit d'assurer en 
fait. la régularité de la production aracliidiere, dont les vents procurent la source des fitiancernents des nombreux 
projets en chantier. hl. Diouf et hl.-(?. Diop, D. Cruise o'Brien font reinarquer que ce "contrat social seiiépalais" 
est. aujourd'hui encore, à I'ordre du jour. Dans cet esprit, d'iinportants passe-droits sont accordés aus familles de 
marabouts, notaminent un important droit de preeiiiptioii sur le patrimoine foncier national (ils ont a ce titre joué 
un rôle central dans le projet de colonisation des terres iieuvei). Certains marabouts rie se cantonnant plus a la 
seule direction spirituelle des rc-rnlihc en viennent très tite à convertir leur pouvoir d'influence relig' 'leuse en un 
pouvoir économique réel. I I  est vrai qu'ils réunissent les facteurs essentiels à une exploitation économiq~ie, de 
type agricole dans un premier temps: concentration foncière. capacité de mobilisation de la force de travail. et 
disponibilité de moyeiis finaiiciers appréciables (I'Etat garantit les einpmnts: les difficultés de trésorerie des 
banques sont imputables a l'indélicatesse de niarabouts-entrepreneurs qui ont par la suite acti\:é le s),stème de 
protection. Cf M. Rlagassouba, J .  Copaiis, C Coulon, D. Cruise o'Brieii). 



I'rspri/ de corzquB/e iii~/ili\~ithr~.ls copcrb1e.s nL. proroquer ir11 r2eI dicollu,qè int/zi.~i~*iel 

spL;czfiq~r~1~1e1~ S~;IIL;~UICI~S". Elle relayait une idée coinmune selon laquelle le continent 

aficain, finalement, deineurait en deçà du.renverseinent de tendance au tenne duquel une 

société accède au capitalisme industriel. Et que d'une certaine manière, les jeux étaient déjà 

faits, I'accumulation primitive ayant eu lieu une fois pour toutes en ~ccident"~' .  

Aujourd'hui, force est de constater que la vision de S. Amin n'était pas pour autant dépouillée 

de fondement. En tout cas, l'expérience nous enseigne une influence yandissante des hoinmes 

d'affaires nzozu.ides tant au ni\.eau des investissements (rachat ou participation au capital 

d'unités de production industrielle) qu'au niveau de la structuration du milieu des affaires"'. 

La cominunauté inouride serait-elle en train d'assurer ce rôle attendu ? Seul le temps 

convaincra de l'issue de ces démarches et de la réussite de la tentative d'organiser une voie 

autonome du grand capitalisme national""". 

Si, en définitive l'absence d'une base patrimoniale empêche les collectifs familiaux de prendre 

part au proiet d'un de leurs ineinbres, coininent les proinoteurs évoluant en dehors de 

ltntrepreneuriat "politique69o" résolvent-ils leur besoin de financement ? On peut penser 

logiquement que les organismes financiers jouent un rôle essentiel. Or cela n'est pas avéré. il 

existe de nombreuses diffractions relevées dans les rapports que le milieu des entrepreneurs 

entretient avec le milieu bancaire, de telle sorte que ces derniers privilégient souvent des 

mécanismes alternatifs. Il re\.ient d'aborder la relation organisée autour de la politique 

d'éviction des uns et de la conduite d1é\.itement des autres. 

os7 C'est la pûsition difendue par R. Ciallissûr in C. Coquery-\-idroi-i;ch 1983. 
688 L'Cnioi'Nafionale des Commerya~ts et industriels Sénkgalais (L'NACOIS) qui .regroupe les h:701-h~101 
(entrepreneurs du sérail. généralement issus de I'irifoririel) est une enianatioii niouride qui te id  à contrebalancer 
le pouvoir de représentation et de negociatiori du Conseil National du Patronat (regroupernent des patrons "cn 
cosrmnr crinvrilt."). Parnii les dossiers defeiidus par I'LT~iion, ressort le projet de créatioii d'une banque privée 
d'affaires. afin de  ne plus subir le traitement discriminatoire des banques de la place. 
bR9 .Au départ de  cette recherche. traiter I'entrepre~ieuriat ntonricie a été en\-isage à uri nionient donne (influence 
des approches ~veberiennes) avant d'être abandonne. 11 existe une bibliographie très importante se rapportant au 
processus de la confrérie moln.iclc, de ce fait il nous a paru plus heuristique de défricher de nouveaux chemins 
plutôt de piétiner les sentiers esistants. 
033 I I  se structure et é\.olue dans son irniiierise majorité a\,ec l'appui et le contrôle des centres d'influence 
politiques et relis' 7 ~ e u s .  



1-3. LES RELA TIOIYS i\lOU I 'E;IfE,VTEES ElYTRE LE .WO.YDE DE L'E,YTREPR ISE ET 
LES MILIELIY DU Fl,YA,\'CE~llEA'T FORIIIEL 

Des études antérieures effectuées sur l'entreprise ont largeinent prouvé dans quelle mesure les 

organismes bancaires sont déconnectés du milieu des entreprises en général, de la petite 

entreprise en particulier. La croyance selon laquelle la petite entreprise se crée et se développe 

en dehors de tout soutien du système bancaire, qu'elle ne peut guère prétendre bénéficier de 

son appui, que ce soit dans le cadre d'une création ou d'une augmentation de capital ou à des 

fins d'investisseinent productif, se vérifie dans notre étude. Mais le matériau empirique dont 

on dispose permet d'affiner la perception de cette réalité en montrant les origines du 

malentendu. 

Tableau 38 Financement actuel 

En effet, i l  n'est pas \,rai que les petits entrepreneurs ignorent la banque et réciproqiiement. 

Nous avons plutôt identifié un taus de bancarisation des établissements de notre échantillon 

relativement élevé. La inajeure partie d'entre eus entretiennent des relations avec les inilieus 

financiers, plus dans la période de dé\-eloppement normal de la structure cependant, qu'au 

n-ioinent de sa création. Pr& de 26% de nos promoteurs ont tra\,aillé avec les banques au 

mornent de la création, panni lesquels, plus de la nioitié de la strate (c'est-à-dire I 5 O 6  de notre 

population totale) en respect de l'obligation qiii leur a été fkite d90u\.rir Lin coinpte pour 

permettre les versements d'une aide financière (publique ou projrenant d'un bailleur de fonds 

étranger). On peut penser que ces relations se maintiennent par la siiite, car 29?0 de nos 

interlocuteurs ont affinné a\.oir bénéficié d'un financeinent supplémentaire d'origine bancaire' 

et plus de la moitié des individus coinposant l'échantillon total détient 1111 coinpte en banque. 

qu'il soit réservé à des fins d'épargne ou utilisé pour des opérations courantes. 

Fréq. 

3,l O/0 

60,3O O 

28,8% 

2,796 

3,1°/0 

100,0«/;, 

financement actuel 

aide iristitutioniielle 

aiitofiiiaticetnent 

crédits foniiels 

crédits iiiforinels 

actionrianat 

TOT.4L OBS. 
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Tableau 39 hlodes d'épargne consacrés par les entrepreneurs 

Ceci dit, or1 ne peut occulter la dilficulté réelle pour les entrepreneurs de bénétïcier des 

instruments tïnanciers. 20-B.M., en bon liabitué des négociations a\.ec les inilieus bancaires, 

affinnait à cet effet que "c~lles [les banques] on/ ctr /c/lcrttetti d1e-~l~Cric~icc.s difjiciles . . que 

nrai~~/enu~ti e//e.s .von/ /rCs peu g6néreu.ve.s. nii,u.v, or1 u pu fùire U I I  ~ ~ i t p r t ~ n f  lluruzée dorrziére cle 

/j0.000.000 .fi*crnc.v polir- , fiire c / ~ . v  i~ii~es/is.vc~ite~~/.v ~7ul .c~ y t i i ) ~ ~  ~~~u\:uil/c dq7lri.v I ~ I I ~ / : / C - , I ? I J ~ . F  

ui7ec. ellc. A!ui.v il es/ i;i:i~/en/ cjue l l c ~ ~ t / r ~ p l r ~ ~ e ~ ~ r  .sL:~~C;gu/ui.v (jtii vëti/ dL:nzu~-rc~r ~ i ~ ~ b ~ i e n c l r u  

prcr/iqi4~111~~11/ U U L ' I ~ I I ~  I [ I L / ~ '  h~111cuii.ë. ,JO I IC  cr0i.v ~ L I . V  eii ~~o~inciî/re ~ C U I I L ~ O I ~ / ~  qui L : I ~  clil 

hérzéficiée. C'er/trins orti /7tr ohlenir ~ ~ I I L ' I I ~ C / / ~ I I I P I I /  de 2 Ù 3.000.000. ,14ui.v ~jti'e.s/-~'e q ~ ~ o i i  

pclil hir~rt.firirc~ uijèc C.U ? Ii.2.v pe~i  LIC  chose^. .vur/o~i/ ~ I I L I I I J  0 1 1  L / ~ I . : I I I U I ~ ' P ' ' .  I I  ne s'agit pas 

siinplement de modestie des prestations, inais \.éritablen~ent d'une iiiseiisibilité aux besoins 

d'accoinpayieinent que manifeste le inonde de l'entreprise. Pour fonder cette attitude, nous 

distinguons entre les raisons propres à l'organisation des établissements bancaires et les 

conditions qui rendent la relation coinmerciale tum~ltueuse"~'. 

mode d'épargne 

moi-n~èiiie 

uii orgaiiisine tiiiaiicier 

une tierce personiie 

uiie tontine 

coiiibiiiaisoii de ces niodes d'eparye 

TOTAL OBS. 

Les analystes"" font remarquer la réticence des banques à octroyer des prêts à des coiiditions 

qui pourraient être tïnancièreinsnt supportables par la petite entreprise. Elles exigent des 

rrarailties essentielleinent sur des bieris iii-~rneublt.~. qui selon certains de nos informateurs sont u 

rég~ilièrement sous-é\.aluPs. L'un des preii-iiers fondements de la difficulté à assurer un sen ice 

adéquat à I'eiitreprise se situe ail ni\.eau des capacités du s~stéine bancaire à capter une 

69 l II existe d'autres raisoiis non-négligeables et tenant a la conduite de clients n~au\.ais-payeurs. Les nombreuses 
"ii~.t/oi.s~~.c.s" laissées par des personnalités ont accru In iiiefiaiice des banquiers dont seuls les "orplielins politiques" 
font les frais. 
l.')Z Cf. par exemple h.1 Lelart. 1990 . 1995 
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épargne populaire conséquente. Du fait que les établissements sont obligés de s'adresser eux- 

mêmes à des bailleurs de fonds étrangers, ils font réinunérer cette intennédiation par 

l'application de taux d'intérêt élevés qui tiennent compte des risques assumSs par leur bailleur 

et des leurs propres risquesfig3. Ce qui entraîne un effet mécanique de relèvement des taux 

appliqués aux prêts consentis. Ce sont finaleinent les emprunteurs qui doivent garantir les 

emprunts des banques, rémunérer à la fois le capital des bailleurs de fonds et le capital de la 

En fait, le haut niveau d'exigibilité pratiquée par les banques traduit le mode de structiiration 

du inilieii financier sénégalais et certains obstacles techniques à une politique audacieuse en 

matière d'assistance financière. Par exemple, toutes les banques privees du pays relkvent du 

capital étranger comme l'atteste leur raison sociale"''. Et comme la Banque Centrale (la 

Banque Centrale de l'Afrique de 1'Ouest en l'occurrence) ne réescompte pas les crédits 

accordés au secteur privé, les établisseinents ne s'y hasardent qu'en s'entourant de garanties 

strictes, ce qui se traduit au ni\.eau du client par des coûts carrhent  exorbitants. 

I l  s'ensuit que les établisseinents ne veulent plus des petits comptes. Ils estiment qu'ils 

n'offrent que peu de profitabilité en dehors des agios. Non seulement ils occasionnent des 

coûts aussi iinportants que les grands comptes pour leur sui\~i, inais c'est sur ces comptes qu'il 

y a le plus d'incidents de paiement. La sélectivité des établissements bancaires est telle que, 

par eseinple. ilne iinportante enseigne de la place dakaroise (la C.B.A.O. en l'occurrence) 

assu-jettit la domiciliation d'un compte à l'obligation d'une pro\.ision ininiinale de 500.000 

frai~cs. 

Le secoi~d faisceau d'explications se rapporte aux relations de guichet où la notion de clientele 

semble partriculiéreinent absente chez les einployés. 11 faut souligner que I'uni\fers de la 

banque est à part. Dans le cadre cliinatisk qu'elle offre, l'ambiance se veut feutrée. Seuls les 

employés. sou\,ent en grande toilette et pavoisant derriére les parois iitrées des comptoirs et 

1>93 Ils tirent un bénéfice net de cette interinediaiion qui est le résultat entre le taus de prèt à l'entrepreneur nioiris 
le taus de prêt des bailleurs etraiigers. Ils enyr-ariçent ainsi entre 3 et 5 O ' 0  des sorniiies reniboursées. 
694 S'il est de notoriété que les banquiers sont souvent frileus, dans le cas africain. ce caractère est poussé à son 
expression estrènie. 
t,')! Elles sont pour la plupart des filiales de banques fiariçaises conirne le Cridit Lyoiiriais. la Société Générale. la 
Banque Nationale de Pans 



des guichets semblent à leur aise. Ils \.ont et viennent. s'interpellent, discutent avec d'énormes 

listings sous les bras. faisant peu de cas des clients qui piaffent d'impatience mais n'osent 

émettre la inoindre protestation. A ce propos, nombreux sont nos interlocuteurs, souvent 

parmi les artisans, qui nous ont fait part d'une opinion négati\.e sur ce inonde. Pour 70-H.N. 

(fonderie-chaudronnerie) qui soutient préfèrer éviter d'avoir affaire a une banque, son 

souvenir du monde bancaire se rapporte à des "er~gtretrlcr&v", à des manifestations de dépit. I l  

faut remarquer qu'analphabète, il n'a pas su remplir la fiche de renseigement qui lui avait été 

remise et qu'ensuite, i l  avait laissé passer son tour au inoinent de l'appelw! Lorsqu'il s'est 

manifesté au guichetier. celui-ci n'a pas été compréhensif, loin s'en faut. 

II faut reinarquer qu'a ce ni~eau,  les opérations les plus courarltes restent compliquées et 

obéissent à des procédures lentes. Rien qu'en se tenant à une opération coinme un 

endossement, i l  faut au client une bonne dose de patience car i l  doit compter avec une 

organisation très pointilleuse. Le créancier doit d'abord se présenter a un comptoir où il doit 

remplir une fiche de renseignements, produire une pièce d'identité et déposer son chèque. Un 

jeton nuinéroté lui est alors remis. S'ensuit une longue attente dans la salle pendant laquelle il 

ne doit rester attentifs aux messages radio souvent peu audibles. Pendant ce temps, le préposé, 

apris vérification des documents, appose lin \isa avant de les transmettre à la saisie 

informatique. Après les contrôles du compte à débiter, une note imprimée accompagnke du 

chèque et de la fiche de renseignement est remise aux guichets de paiement. La guichetikre 

appelle alors les nuinéros et \Terse I'argent. Le nombre de formalités et les délais nécessaires 

pour effectuer une opération simple et banale laissent suffisaniiiient présager de ce qu'il peut 

en être lorsqu'il s'agit de bénéficier d'un prêt. 

Les clients s'étonnent aussi de la différence dans l'accueil sui\.ant que l'on vient déposer de 

I'argent ou en retirer. "Quurlcl itr i~ierl.r vc.,ivcr tkr /irr;:.cn/, nous a espliqué 59-Mb.T,  LI ne 

c/ure gz/i.rè p1u.v ti'e 1 Z nlirîz//c.v. il Yuis rrlo~v si / z r  i'el4-Y ~'~'/il-( 'r L I I I  L'IIAJZ~CJ [endosser]. lu iiois 

,fbir.e /LI  qtruucj, f~tris c~//cnc/r-e crt/r.e z~rzc hetire cl tn1e I I ~ Z I I - ~  CI ~ler~ii f?or(r c~?fïrt rC;~ t~~~( ; rèr  1011 

dû. 0 1 1  c/iru~/ qufi/.v /le \-e1de17/  pu.^ I(jc11èr /'(~rger~/. Id pt[;.v je r7ic L / C I ~ Z ( I I T C / ~  p011r-qr401 0 1 1  1'1.v 

096 Certaines personnes ne coiiiprenant pas le français ou ne sachant pas lire demandent à la personne qui les 
précède de les avertir quand leur tour approche. Cela a attiré des escrocs de toutes sortes. Aux abords des 
établissements. des individus proposent divers semices qui vont de  la préseritatiori au u iche t  (lorsque le 
détenteur de chèque n'a pas de documents d'identité en regle) au rachat du chèque en passant par le traiternelit 
éclair hors circ,uit. 



Ces attitudes des einployés qui ne sont pas sans rebuter certains usagers expliquent aussi 

pourquoi les entrepreneurs ne recourent presque jamais aux autres modes de paiement et 

pri\rilégient les réglements en espèces. 

L'autre grief porté à l'endroit des établissements financiers est que l'exigence de toujours plus 

de garantie rend prohibitif le coût du crédit, en dehors de toute considération se rapportant aux 

taus d'intérêt. Ils exigent, on l'a déjà fait reinarquer, des garanties hypothécaires portant sur 

des imineubles (terrains ou bâtiments) dont la valeur dépasse très largement les montants 

qu'ils consentent. Mais surtout, ils obligent les emprunteurs a multiplier, a leur frais, des 

démarches qui s'avèrent inutiles par la suite (par exeinple des opérations d'expertise dont les 

résultats font l'objet de peu de cas, du fait de la suspicion d'une connivence entre l'expert et le 

demandeur) ou à des montages financiers acrobatiques"'. 

A ce propos, 43-I.S. nous a fait part de sa propre expérience avec la Société Générale de 

Banque au Sénégal. Enrichi dans les circuits du commerce informel, notre hcrol-huol décide 

de créer une fabrique de chaussures a Dakar. Mais lorsqu'il s'adresse a sa banque, 

établisseinent où par ailleurs il est actionnaire, il se voit opposer une fin de non recevoir assez 

sèche. ''fi114t Ù cozrp, raconte-t-il, tu ne peu-s p1u.v joi11~1re per.sorz~îe./. .. /. .Je n'ui pus vonlu 

171 'ubuisser devun/ ces punTeizzn ozr fuire clzr -fi)rci~x, car . j'u1~~7i.v lu po.c;~ihili/G ~f'zifili~vei~ 1ile.s 

pom)oil:v J'uctiot~i~uire, I I IUIS  rien n'y cr fui/. ./'cri co1~1pri.v zrr1 cer/airt 1zo111hre de c1zo~c.v plz~.~ 

laid". Lorsqu'il se tourne \.ers un établisseinent concurrent (C.B.A.O), son projet est réévalué, 

re-capitalisé et son régime juridique modifié, sans qu'il ait vraiment eu son mot à dire. "l i )z~/  
b 

GU. dit-il, lie III'U pus posk de prohl9nlc.. A42nze q~rurltl il.v t~t'o~tt ciil qzl'il .fulluii que 

~y~o / l z2yz~e  1 1 1 ~  IIZLII.S«II, J ' U I  uccaep/è purce quc 17101  .le i*oz~lsr~v -fulre 1 7 1 0 1 ~  prole!. Alur.\ ho11 

c.9- C'est une traductioii littérale de I'espressioil \~<olof " rq '  .WJI rinc-" qui reii\.oie a la tete que font les gens 
lorsqu'on leur ciiléve ce qu'ils considèrent être le plus précieux. Ici. ccla a rapport avec l'air agacé des 
interlocuteurs. 
698 Certains emprunteurs qui ne disposent pas d'un patrimoine conséquent s'adressent à un propriétaire foncier 
plus important cornme caution ou a des hommes d'affaires Libanais qui disposent d'une réputation de boiis 
payeurs (cf S. Bournedouha, 1995) qui servent d'interface entre les emprunteurs Sénégalais sans caution et les 
banquiers. Ces types d'interrnédiation renchérissent ine\.itableinent le coùt du Dans le premier cas de 
figure. les emprunteurs sont obligés de surestimer leurs besoins. confirmaiit du rnème coup le préjugé des 
banquiers selon lesquels les promoteurs iiationaiis ne saLent pas identifier et é\.aluer leur besoin eii tiiianceriieiit, 
encore moins riiaîtriser leurs coûts. 



j'ui don17k en gc4gc 141ie nicri.von tl'urîe i:uIc~zn. e.v/inlée pur exl)er/ Ù 576 rt1i1lion.s. A1ui.s pIz1.v 

cz~ricz~r encore (tioj: ii.crur), rien que pour 1e.s.fiuis c k  nlise .voz~s 1gpo/Ii6(~ue, , j  'ui pqc; presque 

3 nzil1iolz.v. Ils ni'olll cru.v.vi ci.rpliqz& qlie ( j u u ~ ~ d  ~ ~ i c n ~ l r u  le rnorlrenl tle r~:c11pc;rer le /;ire. ~ O I I C I C : ~ ,  

. jluurui.s Ùpuyor e~icore 3 11~11lio11~s. 0 1 r  vu /024/  ce/ ~irgc)11/ ? C'e.v/ pu.v dl4 sol qu :?". 

Des informateurs se situant a un niveau technique qui leur penilet des rapports stabilisés avec 

la banque ne se sont pas en reste par rapport à cet élan de critique. Ils incriminent claireinent 

les procédures de décision établies qui ne sont pas pour plaider la cause du client. Selon 53- 

M.D. (construction inétallique) par exemple, les clients sont frkqueinment victimes de c.e 

qu'on peut considérer coinme des abus de pouvoir. "Sun .~  qzre ce soi/ l71,&i~i.vihle d'uzic'ulie 

jirço17 ei su1z.s clui)lt t1orr.v cl1 edvpliclue les rui.voris, u1or.v nrên~e qu'or? u sig& p1ei11 (le> /~ul~ici:s, 

ils peznqe/7/ d2cider ti'iriierro~l~prc pur c~.~entl7le Ic \~cr.vcnielti tl'zui crc;tlii, de ntod~jïer 1c.v 

nzo1z1a1ii.s u//rjht/L;(i. ( ' O I I I I I ~ C  çu, S Z I I Z S  e-~p/ic~l/io~?. 13 ~1u11.v CC.S cus /Ù oit e.vi-CC qzr '011 pcbll u//er 

srcn plrirîtire :) Hoil. or1 .ve tli/ quo c/kjÙ qu 'or1 u lu chur~ce druvoir tIc).s e~ l / rCe~  q~~e /quo  pur/, 011 

lie vu pus ù uIIer ~ ~ o ~ ? / u ~ ~ / e r  1.1i1e uzl/re h~~l~qzle. 0 1 1  S L I ~ /  1r2.s bien qll'il 1131 u pu.s  le C O ~ I L ' I ~ ~ I ' ~ I ? L ' ~  

cahez cl~v, cfe.v/ iu7e corporu/io~i soliduire...". 

Cette utilisation du pouvoir discrétionnaire des créanciers nous a été confinnée par M. 

~ u é ~ e ' " " ,  qui renchérit sur le point de vue précédent en considérant qLie "1e.s hunq~,e.v on1 c1c.v 

nrL;~llocies drc;i.ulu~~/ion qui, fi)l?/ L I U L ~  1ll61lre IIOILS,  017 I I  '~irrii,e pu.v h strivrc.. 0 1 7  fui/ 1c.s fic~i.v 

iozrl le /cnil?.c. Il urrivr . ~ ~ - & ~ W C I I I I ~ ~ ~ I I I  ytrrcIl~.v ~ ~ ~ C ' I I I U I I L ~ ~ I Z /  que 1c.v &/uc/e.v qz/e 17ol4.v UIY)II .Y clc!jN 

c:ffi~c/lic;e.v .voie111 r&61-ulz/&c.v PLII-CC (ju'11 j? ci ic~lle oz1 /elle j ~ c ~ ~ ~ c ~ ~ ~ i i l l e  (lui e.vi el1 ircy, ou yrii 

nwnqz/r ... A1or.v qzr'c.1lc.r n'~;ffic/ucnt nz2111c: j7c1.y c/e i>isi /~ .vur /C .vi/e (lc~.v erz/r~~pri.vc,s j7our i-oir 

ce qui . s~~ , fù i i ,  pozrr i~ulitlcr les il?fbtrnu/io~u C O I I / ~ I I Z / C . C  dui1.s 1e.v c/(~.v.vie~~.. rie11, rie11 ... l<lIc.v 11') 

/~.ui~uillelz/ que sur lu hi/.ve c/cs L ~ ) L ' L I I I I ~ I I / . V  1*ë111i.v c>/ 170 I : C , L I ~ C I I /  / ~ I . L ~ I I ~ ~ I . c  uliL8zrn ~.i.vqttc~". 

On pourrait croire a la lecture de ces témoicgages. qu'il n'y a pas place pour des pratiques de 

coinplaisance et de clientélisine. i-'oiirtant, dans notre population. ilne proportion considérable 

reconnait a\.oir bénéficie de prêts bancaires. dès le moment où ils les ont sollicités. Ce qui en 

fait des "privrlL;gi~.~" dont on peut dessiner les profils en rele\.ant la prSsence unique ou 

coinbinée des éléments sui\rants : ils opérent dans des secteurs sans risque industriel majeur et 



les financements ne dépassent pas 15 inillions de francs ou alors ils ont apporté la preuve de 

leur "sérieux", inesurable à l'aune de la dimension de leur affaire ou de leur niveau 

d'expertise. A ce propos, l'on peut retenir l'expérience de 13-A.C. qui dirige une boulangerie 

dans un quartier où il n'a presque pas de concurrent. Voulant se procurer un pétrin et un four 

suppléinentaires et ainsi augmenter sa capacité de production, sa banque lui accorde, ".ocin.v 

dfficullci'" d'après ses dires, un prêt équivalent à la moitié de son investissement initial c'est-à- 

dire 1,5 inillion francs. Pour lui, cela ne fait aucun doute, c'est parce qu'il a remboiirsé 

intégralement le prêt qu'il avait obtenu avec un associé dans le cadre de l'opération 

"ni~~î/riscr~~ti.v-c'Iz~itt~~~r~r.~" qu'il a gagné la confiance du fondé de pouvoir. 

L'autre critère iinportant entrant en li~me de compte semble le ni\,eau de diplôme. Les porteurs 

de projet économiquement déinunis et "politiquement orphelins" qui ont réussi à obtenir un 

financement initial (dans le maraîchage, la transformation de produits chimiques) ont tous 

acquis une formation supkrieure. Signalons que la premikre condition que devait remplir 

l'entrepreneur précédent ( 13-A.C.) pour prétendre au concours financier était la détention d'un 

diplôme d'ensei~,qeinent supérieur en économie. Le troisième trait caractéristique s'apparente 

à l'idée que l'accord de p e t  vient sanctionner une rkussite initiale et marque le changement de 

cours et de nature des affaires de l'entrepreneur. Deus promoteurs, 1'~in menuisier (1 l-B.N.) 

ayant réussi à décrocher quelques contrats importants avec des sociétés immobilières, l'autre 

ayant accuinulé dans le coininerce (43-1,s ), ont obtenu des crédits pour donner une nouvelle 

orientation à leur engagement entrepreneurial ; même coinine ils l'admettent volontiers, cela 

n'a pas été facile7"". 

La dernière propriété qu'il falit attacher à cette catégorie de 'j~t.t\'~lc;gr~;.v", c'est la doinination 

des feinines. Alors qii'elles représentent à peine 20°/0 de la population enquêtée. elles sont sur- 

représentées dans cette rubrique. 11 faut dire qu'elles jouent régulièreinent sur le double 

registre de la compétence et de l'affectif. Certaines de nos femines-entrepreneurs ont affirmé 

mettre en oeuvre ces inScanisines psychosociologiques dans leur déinarche quotidienne 

d'entrepreneur. L'origirialité de leur déinarche de négociation repose sur la capacité a inettre 

en oeu\.re des stratkgies s'appuyant sur une connaissance fine de inécanisi-i~es 

1>')9 M. Guèye a été pendarit la durée de notre étude. notre informatetir pli\ ilégié sur le site du Dornaine lndustriel 
de Dakar où il était conseiller écorioiiiiq~ie et financier lors de notre passage 



psychosociologiques pour inverser le rapport de forces déséquilibré (dans le cadre d'une 

négociation de contrat ou de crédit, mais aussi dans le cadre de la direction de l'affaire 

personnelle) a leur a\.antage7nl 

Le premier registre sur lequel elles jouent est celui de leur condition sociale inférieure (elles 

sont placées par la tradition7"' sous l'autorité et la dépendance des homines) en \.ertu de 

laquelle elles détiennent des droits de tirage sur leurs "aî~~&.v .coo~~zd"' Les homines, qu'ils 

soient du lignage, qu'il s'agisse de l'époux ou siinpleinent du /runtifi, doivent secours et 

assistance à l e~ r s , j i ~ee i l~"~ .  Et gare à celui qui cherche à y écliapper. i l  court le risque de voir 

son noin "grl/GN, \.ilipendé dans la famille ou dans la ville. La sénégalaise est particulièreinent 

réputée pour ne pas "ui~orr. su kungrre clarts lu /70clren. Les stigmates de l'infériorité sociale sont 

ainsi proinus au rang de ressources de pouvoir et de contrainte7"' 

Le cas de 33-Mlle C. nous pennet de vérit'ier le dicton populaire selon lequel "kzr jforc. kudu, 

du hk7'"". Fille cadette d'une personnalité ministérielle qui aifait cominencé par lui financer 

700 43-3,s. nous a entretenu .SII/II'~I des complications que les banquiers ont soulevé polir financer sa fabrique de 
chaussures, et de sa difficulté à entrer dans le droit f i l  des esigences bancaires. 
701 Nous plaçons nos propos dans le cadre théorique de I'l~ahiirrs, inais aussi de l'analyse stratégique. Ces 
pliénon~ènes de recoinposition du statut social de la f'emme illustrent bien l'idée que les rapports de pouvoir sont 
tout d'abord des relations construites avant d'ètre des attributs de certains acteurs. Ils constituent des territoires 
mouvants dans lesquels la place des acteurs est changeante. Cf. M. Crozier et E. Friedberg, 1977, p.65-81. 
702 En réalité I'Etat riioderne n'a que peu modifié les institutions sociales dans leur logique coutuniière et 
religieuse. Le cas du Code de la faniille au Sénégal est éloqueiit. Cliercliant a concilier la coutume et le préceptes 
de l'Islam avec la \;olonté de prendre en compte les revendications concernant une meilleure protection des droits 
de la feinnie, i l  établit finalement un compromis qui est favorable aux traditionalistes. 
707 ".ligec~t, rappelle le dicton, clil fiil k ( y .  .sii/iirn/". Si la fenime peut jouer sur le registre pathétique, il n'en \.a pas 
de niènie pour les hotnnies. Un homme (eii dehors de ceux appartenant à la caste des griots) doit en toutes 
circonstances faire preuve de valeurs viriles c'est-a-dire de dignité, de courage, de ~iiaitrise de soi, loyauté. Cf. la 
description des rôles traditionnels de Ifhoinme ef-f'ectuée par .A. B. Diop, 19S5. 
704 La pression qu'elles peuvent faire peser sur les hommes est telle que, dans les administrations, on assiste au 
jeu du chat et de la souris. Les /iii~nifi mettent en place tout une batterie de stratagèmes d'évitenieiit pour ne pas 
se trouver en tète-&tète avec Ieurs.jige~~n Par ailleurs. les sénésalais reconnais-nt \~oloiitiers que la femme finit 
toujours par atteindre ses fins. car "ce clrrr .fi,mmt> irnr,  1)icn Ic irri l".  La déniarche de la citadine contraste 
sensiblenient a\.ec le sombre portrait de la femme écrasée par le travail. usant d'expédients pour entretenir une 
progéniture nombreuse. Xi1 contraire, ce qu'elles nous enseignent les protagonistes féniinins de notre enquête 
(que nous a\roiis déja é\,oqué en identifiant les niutations majeures qui agitent le Sénégal des années 19S0-1990), 
c'est que la sénégalaise dispose et utilise de stratégies qui pour être diffuses n'en sont pas inoins productives. Elle 
allie une connaissance fine de I'archéhpe sénésalais et un art bien consomnié de la négociation pour refbiider les 
rapports de domination fondes sur le genre. Sui\.arit le rapport de force où elle est engagée, elle joue de la faculté 
à se situer soit sur le registre des relations de dépendance personnelle (en accentuant au besoin les stigniates de 
l'infériorité sociale). soit sur celui de la conipètence et des dispositions légales (niveau de diplômes. dispositions 
du Code de la famille coiiime la pension alimentaire). 
705 Ce qui signifie litteralenient que "ccl~ri cjiii LI IIIIL' cii i l lL~r~~ /IL' I.~.YC/IIC p 7 . s  cjt# .se hi.iiler". 011 dit ai~ssi de 
quelqu'un qui béiiéfïcie d'appuis qu'il a le "hr1r.y Iotrg'! E S. Ndinne ( 1992) a effectué une étude remarquable sur 



un commerce de proximité (supérette) dans un quartier résidentiel de Dakar, elle a été 

soutenue pour obtenir l'important inarché d'entretien des espaces verts du complexe édifié à 

l'occasion du sommet de l'organisation de la Conférence Islamique qui s'est tenu à Dakar en 

1990. Le soutien décisif apporté par la père est inoins le résultat d'une pression exercée par sa 

fille que celui de I'intiriorisation de la nécessité de "c(~.~er" sa fille avant le tenne de sa 

carrière et du régime patrimonialiste7"". 

En plus de pou\roir convertir les stigmates de leur infiriorité sociale en avantages politiques, 

les femmes profitent de leur plus grande facilité à créer et à entretenir des réseaux sociaux. 

Elles peuLient ainsi appartenir siinultanément à plusieurs cercles de relations qui peuvent être 

de nature et d'objet variables (familial, convivial, mutualiste, religieuse, économique ou 

politique), mais néanmoins complémentaires. Grâce à la contexture de leur réseau social, elles 

sont sûres de trouver, à chaque que fois cela est nécessaire, "yzrelqzr'un qui co/~r?urî q~relqzr'u~~ 

qui connuî/" l'homme qui peut régler la situation. 

Ensuite, elles bénéficient de l'idée répandue que les feinines sont plus "responsables" que les 

hommes pour tout ce qui concerne la gestion de finances. Elles ne sont pas soumises aux 

mêmes types d'obligations sociales que leurs homologues Bien que parties 

prenantes de la surenchère somptuaire (~gandes toilettes, baptèine, mariage ou voyages a 

l'étranger), leurs dépenses sont prévisibles et s'intègrent au cadre des cérémonies faiiiiliales. 

Ensuite. elles sont conditionnées et financées à travers les dispositifs des associations 

d'entraide7"hont elles sont inévitablement membres, Et la possibilité maintes fois éprouvée 

que ces associations peu\.ent Stre mises à contribution, pour respecter un échéancier par 

exemple, constitue une caution non-nkgligeable aux yeux des créanciers. Les 

"investisseinents" de 30-Mine Mb.. une personnalité très en \ ue dans le inicrocosine politico- 

les ressorts de I'écoiioniie urbaine. II décrit avec précision les processiis des sociétés en grappes et la circulation 
des ressources selon le principe des tiroirs 
706 On voit à l'oeuvre une des facettes des stratégies de sauvegarde qui ont été pri\.ilégiées pcir une catégorie de 
bénéficiaires du patrinionialisnie politique lorsque les esipeiices des bailleurs de fonds internationaux se sont 
faites plus pressantes. 
707 Nous avons fait état des relatioiis de dipendance sociale et ecoiiomique et des obligations q~i'elles font  
incomber aux Iiomines. 11 faut y ajouter les dépenses "invisibles "occasioii~iées par des pratiques comnie les jeux 
de hasard (le P.M.U. par eseniple) nu par l'entretien de la maîtresse encore appelée "ik.n.\-ii.~??r hrrr.c,i~~r". 
708 Elles participent en général a des toiitines (ou mholui.c) qui ont pour but le financeinetit de occasions 
sociales (/or(l:s), religieuses (pelerinage), ou familiales (baptzrne, iiiariage). Les joutes oratoires et les écliariges 
de cadeaux a I'oc.casion des ceréiiionies participent de I'idke du don et d u  contre-don. 



médiatique dakarois. illustrent la force de persuasion que recèlent les cadres de sociabilité 

lorsque l'on sait les convertir en capital social. 

40-Mme Mb. participe a toutes les actions de bienfaisance (cornine l'opération ' ' u I I c ~ ~ ~ > I ~ z I ~ z ' ,  U I ~  

grunune d'or" ou les actions de fondations de bienfaisance comme Solidarité Enfance 

~artage)'~''. impliquant les membres de la "bourgeoisie" bureaucratico-politique. Elle est 

régulikrement présente aux multiples cérémonies officielles (inauguration de nouvelles 

installations, départ du chef de 1'Etat à l'étranger...). Et, lors des manifestations officielles dans 

le parc d'activités où est situé son établissement, elle ne manque presque jamais l'opportunité 

de faire faire le tour du propriétaire de son unité aux personnalités. Enfin, son bureau est 

décoré de nombreuses photos encadrées sur lesquelles elle pose, ici en compagnie de la 

première daine du pays. la avec des personnalités de premier plan du gouvernement. 

Comparant sa déinarche avec celle de son coininercial dans la négociation de contrat, elle 

explique l'efficacité de sa "~~~c / iq l i e"  de négociation par l'importance du travail d'approche. 

Parlant de son commercial, elle dit :"lzri, crc.rl lin scienljfique. Qziund il ~zc;gocie, il ne purlc 

y ire dc).o c.11iffïi.e.v. ~1c.v c1'21ui.v. (-'CI prc>n(I LIU /e11rps, GU ~ruî~re  en lo17g1~ezir ulor,s ylr'o~i p(?zr/ I-uflcr 

le I I I U ~ C I I L ;  I I ~ Z I T I ~ C I ~ C / I ~ I ~ I ~ ~ I I /  . Hoil c'est hie11 he i~  l..., il -fLli/ hic11 ce qti'il croil 2/re le ~neillezir 

Ilrojlon polir ci~c~roclr~~r Z I I I  11zurc112. I\ fuis 0 1 1  c>.s/ U Z I  LS~~~C;guI.. . I VUM!, s '11. julluif .si~tt/~lenzcr~t, fuire 

cks tIossic~r:s polrr coni.irirrc.rc '/es gërts, les chosm seruienl /rop sitiip1e.s. 11 ne .fnlct pus 

se~rlen~cnl uppcler 10.s gens ori er~i~c-~cr sorz tios.vicr: 11 ,Juzri .ve tJkplucer, I J I I ~ I "  ~ ~ o i r  2 L ~ I I  0 1 1  CI 

c!ffuire. 7ir /e  rcJn.vc~igrre.v .vtrr. lui pom. scri*oir Ù qtri 114 us uffuirc), .ou,fÙqon cIe /rui~c~iller, qui ex/ 

.voir clzgf,' qui es/-cc ( J U ~  tu c'onl~~li.s C / ~ I I S  .von e~~/our (~ge" .  

Lorsque les acteurs féminins sont instruits ou lorsqu'ils occupent une position de pouvoir, ils 

contribuent à l'actualisation du complexe que nourrissent friquemment les sénégalais vis-à-vis 

des "n~/cll~c~rielle.v". Lorsqu'une femme occupe une position supirieure, les hommes de son 

entourage (subordonnés, interlocuteurs institutionnels, administrés) adoptent le profil bas soit 

pour cacher leurs propres carences, soit pour ne pas s'exposer à des démonstrations d'autorité 

700 L'opératioti " ~ I I I P  ,fiv1i1iic. ru1 ~ I ~ I I I I I ~ P  ~''01.'' a été initiée par le tiiou\-eiiierit des fernrnes socialistes et les 
feiiimes de dignitaires du P.S. pour créer un fonds alilnerite par de l'or (des bijoux qu'elles ainient arborer) 
destiné a venir eri aide au ninnde paysari frappé par la sécheresse. ".';l,liclcn.i~l; l:i!finrcc~ I>cn./rrge" est Lirie fondation 
de bienfaisance créée par hliiie A. Diouf 



humiliantes, soit pour ne pas faire les frais de son sens naturel du sarcasine et de la répartie7'". 

On le voit à l'oeuvre dans les rapports de travail, mais au moinent des négociations avec les 

institutions. L'histoire de 48-K.C. peniiet de l'illustrer. 

Diplôinée en agonomie et ayant acquis une bonne expérience dans le milieu de l'expertise 

agricole, par le biais d'une société d'écononiie iniste, lorsqu'elle décide de se lancer dans la 

production maraîchère dans la région du delta du fleuve sénéga17", elle avoue n'avoir eu 

"uucwte ponr ù O ~ I L ' I I I ~  c / e ~ . f i ) l i ~ j S  du ( ' r C : ~ / t i  A ~ I C O J ~ ~ ~ ~ " .  II faut souliger que dans ce cas de 

figure précis, l'impétrante inaitrisait partàitement les aspects techniques de son projet dont 

certains pouvaient échapper au décideur7" et que d'autre part, elle était rompue à toutes les 

tlcelles de la négociation (elle a participé à des noinbreuses négociations absec les paysans ou 

avec des bailleurs de fonds étrangers). Ce qui nous fait dire que, polir les femmes ne disposant 

pas des appuis traditionnels, la coinpétence professionnelle reconnue fait aussi office de 

condition suffisante pour gagner la confiance des banquiers et des interlocuteurs dans 

l'activité professionnelle7 l J .  

On peut faire remarquer que très souvent, des entrepreneurs ayant bénéficie de l'entremise 

d'un p u r c l ? /  influent, mais la jugeant sans doute plus décisive, ont préféré répondre "aide 

familiale", alors que c'est bel et bien une banque qiii a couilert les premières dépenses de leur 

création. Noiis retenons au final que le circuit du financeiiient fonnel reste relativement 

hermétique aux sollicitations des promoteurs de projets sans "c~ppui". Mais de l'autre côté de 

"O Un sentinieiit répandu veut par ailleurs que la fenirne qui occupe des resporisabilités de direction, ou un 
pouvoir de décision soit plus difficile à éniouvoir. Les iiiagistrats féniiniris sont connus pour être d'une 
redoutable intransi, i~eance. 
71 1 Cette vallée a été anlénagée en terres irrigables 
712 II s'agit de la Caisse Natioiiale du Crédit Agricole au Sénégal (C.N.C..A.S). 
717 11 serait iiialadroit et iiialveiiu de la part d'un banquiei- de niontrer des lacunes techniques car cela \.audrait 
siniplenient dire qu'il reconnaît être inconipéterit pour évaluer le projet qui lui est sournis. Et cela, c'est perdre la 
face. 
i l 4  Dalis ses rapports quotidieiis avec ses employés, elle a assis son autorité sur la base de sa compétence. Elle 
raconte ainsi : "lu p ~ , t n i C l . t ,  jbi\. [que] ~ ' L I I  212 .SIII l t l  ICI.I.LI;II, to111 C/C .SIIIIL,. , jhi C/II 11iet11.e 1e.s I.IOIIII.Y .sllr- 1e.r i ( l i r e .  

/ e s  co/ / i .glrc.s c h  ~ . C I \ , L T ~ /  CI /CS L I I I ~ ~ L ' S  t>~l~]?ko] ' t ; .s.  ./ 'el1 cri N~~>I IL IC ' ;  (JIIL'/~IIIC.S-IIIIS c/il r e 1 1 ~ 0 1 .  . j i 7 1  ~ O I I I I C !  L~L'IIY 011 I 1 ~ ~ i . s  

~ ~ I ~ L ~ I ~ / ~ . S . S ~ ~ ~ I ~ I , S . /  .../. .le . ~ u i s  ( ~ I I L ~  IIIL>.S ~ I I / C ~ / ~ L . I I / C I I I : V  ( I / ~ E I ? C / ~ J I I I  I ~ I I ~ O I I I : ~  &.Y ~ C I , ~ P . S  (IL> IIICI L ' o I I I / ? ~ ; / ~ ~ I I ~ ~ .  /.CI / ) I .L~I?I I ;>~P 

C./IO.S~ ( I I I C , ; ~ ~ ~ ~ I I . S .  cle.s/ L/L> lerrr- r n o l r / ~ . c r -  CJIIC " t u h q :  goor LIA- j i g t ~ c r i  No .si J.L~I I I  - l'lrornrnt~ cl l r , f in~mc .soir/ /ogG.s t i  

In m2mc CI~ .SL ' I~ I IL>  / ~ o t i r  p o r ~ ~ i .  /c> I )L I I I /~ I /O I I  (le pantalon est une niétaphore (le I'xitorité et du courage) - ". Q I I ' I ~ J .  

LI / /  1111e I C I I I / ) C / ~  c / r  . V L I ~ / C  o r /  ( J I ~ ' I / ~ / ~ J I I I - C .  , je L / C . ~ ~ ~ C I I C ~ S  . S I I ~  1'1 I ~ I . I I I I I I  ~ I I U I I C /  /C h c . ~ o i r t  . s ~ ~ . f i ~ i t  .sL'II/I~-. No11 . ~ P I I / ~ ~ I I ~ V I /  

//.Y 1 '01t ' l / /  ( / I k ' j L '  l l l ' i l l l ' t ' . ~ / i . ~ ,  t l l ( 1 i . ~  i1.j .SL' l ~ ~ l l l C / ~ l l /  COlI lp/ t '  ( / l lC  j P  111~\' ~'Ollllt71.5 C l  ( / l l ' l / . ~  /IL' / ~ L ~ l l l ~ C ~ l l /  /)Cl$ I I IC l ~ L l C ~ ~ l l / ~ ~ l ~  
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la relation, c'est l'iinage dégagée par l'institution banc.aire qui justifie des conduites 

d'évitement à son encontre qu'il s'agit d'apprécier. 

Tableau 40 Entrepreneurs ayant bénkficié d'un financement bancaire 

L'histoire récente des institutioiîs bancaires au Sénégal a été émaillée de noinbreus épisodes 

malencontreus que les journaux satiriques ou à scandale ont ressassk à longueur de colonnes. 

De ces épisodes, il ressort finaleinent que, soit les responsables ont été incompétents et 

laxistes, soit, c'est I'esplic,ation \.ers laquelle nous penchons, ils ont été conditionnés par des 

pressions s'exerçant sur leurs décisions. Les auteurs qui se sont intéressés ails marabouts de 

l'arachide et au né~-~atrimonialisine~" ont foiirni de nombreuses illustrations sur les fonnes 

d'accointances du personnel poli tico-religieux alrec les inilieus financiers. II est admis du 

reste, que les fossoyeurs de 1'O.N.C.A.D n'ont étk autres que ce qu'on appelait autrefois des 

"opirateurs éconoiniques" c'est-à-dires ces entrepreneurs issus des terroirs du "n~ligz~cl""", 

Identification 

24-M.F. 

30-N.S. 

33-Mlle C. 

40-h4me Mb. 

43-I.S. 

57-C.S. 

58-N.G. 

67-D.K. 

~-~ 

7 1  Cf. J .  Copaiis (19SO), C. Coulon ( 1  9S 1 ), hl. h,lagassouba ( 1985) ou D. C. o'Brien ( 1992). 
710 C'est l'étendue géographiqiie qiii pan du Nord-Ouest au Centre-Est di] Sénégal et qui abrite les zones 
spécialisées dans la production arachidière. Encore appelé "hrrv.sirr ta~cr~~hi~ i i~~r" .  c'est la terre de predilectiori du 
niouridisme. Le 11Jig1t~l (signifiant "llrol d'or.t/~.c>" en ii.ol(?n renvoie à la prescription ériiaiiaiit du khalife général 
des 11lotilxle.s. Elle a force de loi cllez les 1t7rilihr. 

19-activité 
principale 
menuiserie 
ébénisterie 
agriculture 
maraîchage 

nettoyage 
industriel 

confection 
industrielle 
chaussure 

industrielle 
vinaigre eau 

de javel 
diluant 

boularigerie 
patisserie 

salon de thé 

produits 
cliimiques 

?-genre 

masculin 

féminin 

féiniiiin 

féminin 

masculin 

féminin 

féminin 

niasculin 

7-cursus 

Brevet 

Diplôme 
universitaire 

Brevet 

BEP 

aucune 

Diplôme 
Teclinique 
Supérieur 

Baccalauréat 

Diplôme 
Teclinique 
Supérieur 

I 1-âge 
entreprise 

plus de 
1 Oans 

entre 3 et 
l O ans 

entre 3 et 
10 ans 
plus de 
1 Oans 

moins de 
.?ans 

entre 3 et 
10 ans 

entre 3 et 
10 ans 

entre 3 et 
10 ans 

23- 
equipt.iriitial 

occasion 

occasion 

acheté neuf 

occasion 

acheté neuf 

acheté neuf 

aclieté neuf 

prêt à titre 
gracieux 

29-forin. 
décision prod. 

cahier des 
conimandes 
conibinaison 

des 
différentes 

formes 
caliier des 

commandes 
cahier des 

conimandes 
avis de mes 

collaborateurs 
avis de mes 

collaborateurs 

conlbinaison 
des 

différentes 
formes 

combinaison 
des 

différentes 
formes 

77-horizons 
coiiimerciaux 

marche à l'échelle 
de la ville 

marché de type 
interiiational 

marché de type 
international 

marché a l'échelle 
de la ville 

marché à l'échelle 
de la ville 

niarché de type 
national 

marclié a l'échelle 
de la ville 

marché de type 
national 



entretenant des accointances a\fec le inilieu politique. Ce sont les nombreux " I ~ ~ u I - L I ~ ~ u / -  

I I O I ~ T I ? ~ L ' S  (I'uf~ll~rc.~'~ qui ont été a l'origine des difficultés de la B.N.D.s~" où les créances 

douteuses atteignaient en 1987 près de 40 inilliards de francs. Des rapports du Bureau 

Organisation et Méthodes "'et des missions d'experts, ont incriminé la responsabilité de I'Etat 

dans la situation de dégradation du systèine bancaire. 

Au début des années 1990, du fait de I'inobser\~ance des règles prudentielles, une crise éclate 

au sein du système bancaire de l'ensemble des pays de I'u.M.o.A~'". Elle s'est manifestée au 

Sénégal, par la situation financiire très critique de plusieurs établisseiiients (dont la B.N.D.S). 

Mais c'est tout le pa!.sage du secteur bancaire qui a été affècté. Les opérations 

d'assainissement se sont soldées par la liquidation de huit établisseinents, la suspension et la 

restructuration de deus grandes banques. Cela n'a fait qu'ajouter aux relations difficiles entre 

les organismes bancaires et la clientkle ordinaire. Car en plus de son caractère étranger et 

inaccessible, la banque ne donne plus les gages pouvant justifier la spécificité de son service. 

Désormais, c'est un sentilnent ouvert de défiance qui prévaut. Le premier signe par lequel i l  se 

manifeste est qu'entre le 25 de chaque inois et le 05 du mois suivant, ce sont de longues files 

d'attente qui sont obser\lables aux entrées des établissements bancaires. Les fonctionnaires 

dont les salaires sont virés sur des coiiiptes. viennent retirer la totalité de leur paie. Il est clair 

que pour les titulaires de ce qui ne sont que des domiciliations ( "c~o~~~/es -u~ /~~e .v .v~ .~ " ) ,  i l  faut 

tirer ses billes de la partie avant que le jeu ne s'eiiibrouille. Cela a des effets dévastateurs, car 

l'effet de composition produit est que les établisseinents se retrouvent fréqueininent a court de 

liquidités, accréditant la ruiiieur et ainenuisant un peu plus la confiance des clients. Car dans 

les représentations du sens coniinun, une banque qui est à court de liquidités n'est finalement 

pas siiffisaininent sûre pour qu'on puisse lui confier ses éconon~ies, si inaigres soient-elles. 

L'autre facteur du discrédit des Gtablisseiiients flnanc,iers est sou\.ent I'ind6licatesse de leurs 

employés. Un entrepreneur (45-A.K.) iitilise ce tjspe d'explication pour justifier sa iiiéfiance. 

''CIL' 11'lll /?CILS ~ ' O / ? ~ I U ~ ~ L ' C J  fi Ill  b l l l l ~ l l C .  ( '0 110 .SOI 11 qL1C L/C.V ~ ' O / C U ~ ' . V .  7 14 /?Uj1C1.Y ~ C , S  c/~O.VC'.S 1fC' /Ll 17C' 

717 B N D S Bancliie Nationale de Dé\,eloppement du Sénégal 
718 

11 désigne la super-intendance de I'Etat et est abrité par les senices génerau~ de la Présidence de la 
République 
719 II s'agit de I'LIiiioii Zlonétaire Ouest Africaine 



11 possrhlc. .fiu~icI~enlc~z/ ''". Un autre entrepreneur (26-M.S.) qui est titulaire d'un "colttp/e 

eit/r~'pri.ve" estiine néanmoins qu'il lui est difficile d'accorder sa confiance à des institutions où 

les einpioyés ne sont pas intègres. " I I S  sc vo/m/ rn/re euï. 7;)11~ IL'S joz~rs LIL~ITS Le ~o/ei /~ '" ,  o11 

i1.v sotlf I ~ I ~ U Z I I ~ L ' I I /  C I ]  /ri1117 CIL' I 'C~~LICI: Aloi.ie n1c.l.r zaic purlie s c ~ r l e ~ ~ ~ c ~ z l  C/L' 111o1l urgenl IÙ-bus. 

("e.v/ /rop risyzr2". Le dernier témoignage est de 59-Mb.T. qui estiine qu'il y a urie \léritable 

crise de confiance a\.ec les banques. " 0 1 2  e.v/ < f f i q ) i . v ,  dit-il, pur IL' 17on1hrc tlc. hu1~cl11c.s qz~i 

qu'e1le.v B/uien/ lton112te.v e/ çu, jc crois qu'on ne doit pus uimer Icur fùqon ir~~vuiller cluns 

clut' IL'S hunqtres ne p/.;/eli/ pus. f i l  /ou/ cu.v. plfi ù lioln". 

On doit reinarquer à ce sujet que, pour autant que l'argent apparaisse coinine le nerf de la 

guerre, le concours des organismes financiers de type formel s'est ri\.élé trks peu significatif - 
dans la pliase de création des unités. La création récente d'un Fonds de Proinotion 

Econoinique (F.P.E) n'a pas fondamentalement changé cet état de faits7?'. Mais ce qui 

transparait par ailleurs dans le discours précédent, c'est qu'il introduit à la probléinatiq~ie de la 

prégance des représentations syinboliques et sociales influençant les pratiques inonétaires, 

qu'il s'agisse de pratiques d'épargne ou de pratiques consoinmation7". Pour rester dans le 

720 C'est le plus ancien quotidien natioiial et qui a longtemps fait oflice d'organe officiel au gou\.ernenient. 
Depuis l'expansion de la presse quotidienne privée, i l  n'attire guère plus de lecteiirs que par sa ruhriqiie "faits 
divers". 
721 Le Fonds de Proinotion Economique a été crée eii Noveiiibre 1991, avec l'appui de bailleurs de fonds 
étrangers, en vue d'apporter une réponse au besoiii de ti~iaii~ement de l'investissement des P.M.E. Les fonds en 
devraient théoriqueiiient aiignieiiter les facilites de financement des établissenlents bancaires. Les lisnes de 
crédit n'oiit toutefois profité qu'aux entreprises disposant déjà d'une iriiportaiite surface écoiiomiqiie et déjà 
cotitiues daris le milieu bancaire . cela au detrinielit des P.M.E. 
722 .Aujoi~rd'tiui eiicore, des affaires de niultiplicatioii de billets défraieiit re~ulikreinent la chronique. Elles 
attestent, si besoiii en etait eiicore. du niaintien des fonctions paléonioiiétaires de la monnaie rnoderne. Eii plus 



prolongement de l'idée des proinoteurs bataillant avec l'hydre que représente le financement, 

nous allons poursuivre notre propos en présentant les modalités réelles de formation du capital 

initial, puis du financement du déroulement de l9acti\.ité. 

1-3. LES '4 U TRES AIODES DE FIA?4 hrCE;lfE~\'T REEL L EMENT DO.MIIII'AILrTS 

Par rapport aux réalités inultiples que nous avons présentées et qui représentent l'iinportance 

du facteur numéraire en meine temps que la difticulté des entrepreneurs à en disposer par 

l'intermédiaire des mécanismes financiers "ordinaires", les opérateurs éconoiniques 

privilégient d'autres voies pour faire aboutir leur projet de création et pour couvrir leurs 

besoins courants. Les réponses au questionnaire font ressortir deus sortes de inoyens 

financiers principalement utilisés. L'intlestisseinent est effectué grâce à un apport personnel 

(situation la plus coininune a\.ec 73% des observations) ou gràce à un concours institutionnel 

(1/3 des obser\fations). 63% des entrepreneurs interrogés ont financé leur installation sur 

fonds propres, 24% en inobilisant une épargne personnelle. Contrairement à ce qui est soutenu 

ici et là dans la littérature7", l'intervention tàmiliale a été peu décisive (moins de I8?6 des 

obsenations), tandis que 110,;  des individus soutiennent "u~,on. ci-Lc! ù pur~rr tle ~ I C I Z " ,  

réalisant leur équipement au fur et à mesure. 

de faire l'objet d'un \.eritable fetichisine de l'argent daiis les cerénionies sociales qui preiineiit toutes lin caractère 
mercantile. l'argent acti\.e toutes le registre niagico-religieux On assiniile encore la possession éconoinique au 
résultat d'un pacte avec les fbrces de l'Invisible (cf. description de la mécaniqiie sorcière par A. Marie, 1997 ; cf. 
T. Dzaka et hl. RJilandou. 1993 ) .  .A cet effet, on dit encore "kt/ httri. jtttti, hm.i, jitl(>i" ("t-.c>/tti (/ tri  L ICI~LI I I /  ~ L ' C I I I C ~ ~ I I J  

tke hi//e/.s de 5000~f i t t1~3  - t ~ / ~ / ~ c / ~ . s ~ j t r ~ t i  - e ~ ~ / r c t i t ~ t /  (/<'.Y t.nl)/~o/./.s tr\,cc. I L ~ X  ciji~rtt.~"). .A ce propos, J.-M. Servet 
( " I ~ c / ) I ~ ~ ~ . s ~ ~ I I / ~ I / I ~ I ~ . ~  de /LI I I I ~ I ~ I I ~ ~ I L ,  '11 c/c,,s .s/ip~~or/.s d'Gptrg11~1 c)/ /it?ti/c.s tlc /LI  ~)~ohi / i . s~~/ iot~ del k f 4 ) ~ t 1 ~ t 1 ~  i t t j i )~~~~~c~ / / e .  
Hipotht'.s~~s de> /~.tr\ui/ j>otrr trrlcc L I I I ( / I I ~ > / L >  L I ~ I  Si;t~~;guI" in G. Hénault et R. hl'rabet. 1990. p.87-96) estinie que 
"l~~c/C~)ett~/~~t?~t~~c~t~ d'r1ttc 1r2.s /t11ge et ;/rco~~~e.sloh/c~ I I I ~ ~ ~ ~ / ? L ~ I ~ L / I . ~ C I I I ~ I ~  de t /o/)tb~.t> cf(> r~7p/~or/.s .socicttt.r, c 'c.s/ Ù 

/t.u~*cr.s ce> c(rckre / ~ e t / c ~ o ~ ~ ~ o t r c ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ ~  t~t~~tc~/tr~r/i .s~~, t~rodt~t./~i.sc;. q110 doi1~111 :/ru co/?~/)ri.s /(>.Y t~.s~~,ye~.s />iCct>.s C I  Jc, 
h~//cl.s cl<uls tic ~rot~rhretts tlo~rs / O I S  de c.r///c.s tl'i~~i/icrtio~t,.fi;/c.s, ~nct~.iu,qc~.\ tli.tri1.s ; /v.\ tko/t.s tic> motalc7ir j)trt.tic*i/)cni 
ti cc//t> logiqt~e~ (/tri /~cr/t~et trrr.\- t ~ ~ t ~ t t t h ~ ~ e . ~  t/'trttc .soci~;/c; tk t k o ~ t ~ ~ t , ~  /otr~ cllr co~r.ser~u~t/". 
723 Cf. par eseiiiple les articles de P. Galniid (1990), J .  Tsika ( 1990); 



Tableau 11 IlIoyens financiers initiaux 

Panni les réalités qu'englobe la catégorie "uj~pori pc.cvot~nël", i l  faut distinguer d'abord 

l'accuinulation réalisée à partir de reLFenus obtenus dans une situation professionnelle 

précédente (salariat, apprentissage). L'approche par les récits de \.ie permet de dégager des 

trajectoires individuelles ayant débouché sur une première accuinulation. Diverses et 

complexes, nous en a\!ons répertorié trois traits spécifiques. La première modalité de réunion 

du capital initial que nous avons repérée est celle qui a résulté d'une épargge volontaire 

effectuée gâte à des prtilèveinents sur des revenus profèssionnels ; une épargne dont l'unique 

but était de concrétiser le pro-jet entrepreneurial. I l  est à noter que les entrepreneurs de notre 

tichantillon revendiquent presque tous une espérience professionnelle antérieure à leur 

installation. Dans cette perspective, le tri croisé entre "silzwtio~l /~rc?f~.s.sio~itzel/ un~L;rieurr" et 

"t~zoj~c.n.c fïtw~~~cicr.v n~ohili.v&.v" produit les résultats suivants724. 

moy.financ.mobilisés 

aide publique 

sans \ éritable moyeri 

écorioniies 

aide farililiale 

actionriaires 

prêt bancaire 

aide ONG 

TOTAL OBS. 

72-1 Les valeurs du tableau soiit les écarts aux effectifs théoriques. La depeiidaiice est très significative (chi? = 
63,29. ddl = 36. 1-p = 99.99?&) 

JO4 

Nb. cit. 

4 

8 

25 

13 

. 8 

8 

7 

73 

Fréq. 

5.5% 

11.0% 

34,2% 

17.8% 

1 1 ,O% 

1 1.O0/0 

9.6% 

1 OO,O'% 



Tableau 12 Rloyens financiers et antécédents professionnels 

rkponsc trn\.ail compte familial 

II esiste une corrélation si~mificati\le entre les deux variables. De manière générale, les 

moyens initiaux ont été réunis dans ou grâce à un einploi précédeininent occupé. La situation 

d'aide familiale n'ouvre pas l'accès aux différents types fonnels de crédit, pas plus qiie la 

condition antérieure de salarié. Ce sont eus qui ont le plus souvent démarré "sans véritable 

moyen". 11 est peut-ètre à noter que la situation d'aide familiale n'a pas donné lieu à des 

possibilités d'épargne (la corrélation est négative). Le statut d'ancien salarié semble être un 

atout pour accéder aux dispositifs d'aide à l'entreprise, sans pour autant être décisif. Les 

parcours d'accuinulation prennent toutefois tout leur relief par les téinoibmages personnels. 

8-S.M. (réparation froid) appartient à cette catégorie dont la démarche a été pleinement 

\.olontaire. II mettait de côté une partie des mm7tkurs7" qu'ils recevaient de son patron et des 

rétributions obtenues à l'exécution de nlenus travaux qu'il effectuait régulièrement. Cette 

démarche est d'ailleurs celle qui a été priviligiée par les entrepreneurs issus de l'apprentissage 

pour expliquer la source de tinanceinent initial. "/.)(~lz.v c.c1r/ui~7c~.s c.on~/i/ions t/'upj~rënli.v.su~ge, 

selon 8-S.M., t t r  pzcv cr\,oir hcc~ucozrp tic Jùcili\ks pour Sugiler. 1011 propre urgc1t1 cl 

~ C O I ~ O I ~ I . Y C ~ .  ~ C Z I - I -  1~/111,v~~r IL! 1n~112r;eI lie 1~1/c/icr p o ~ r  e.~->c-z~/er 117e1zzle.v C O I ~ Z / I I U I ~ L / ~ . ~ .  

7bzrl c/2pe1zd s i  /on ~ L I ~ ~ O I I  jo11e 1'' ~ C Z I  oz! pi~.s. A1ui.s C ~ Z ~ L ~ I I ~  111 UI/L'I IZ/ .V I I M  L'CI'ILIIIZ cîge, il IW pczli 

pu,v 1'117~eri111-0 (/'u\70;1- r ~ . v  pro pro.^ L ! ~ " ~ I I ~ o . Y .  ( ' ~ I I I I ? I C J  111 1 7 ' c ~ v  1xi.s (/O f7ui.v jxir ~~illc~ur,s, 114 /?c1z[ .~ 

inelire tke cÔ12 yciii 2 pc/i/". 

7 3  Les "mntr~hrr.~" correspondent aux comniissions que reçoit l'apprenti pour une tâche exécutée ou le pécule que 
verse le patron à l'apprenti selori une périodicité qu'il a décidée. 
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Une fois leur atelier mis sur pied, c'est en sacrifiant leur rkinunération et en espériinentant des 

méthodes spécifiques que certains entrepreneurs ont directement financé leur développeinent. 

Lorsque 45-A.Ka. s'est résolu à quitter son maître-formateur, i l  ne disposait pour tout capital. 

que de 50.000 francs éconoinisés pendant son apprentissage. C'est par la suite seulement qu'il 

a trouvé le inoyen de consolider son affaire, après a\,oir failli inettre un tenne à sa tentative. 

"('el etlelier; raconte-t-il,.je l'ui nio~i/& pclif ù pe/i/ (ritic~t7ku ~~durlku). .Je 17e ~1i.spo~ui.s qtre L/C 

j0.000 .fhic.v y zwi~tl je .rtti.v i7cnzl ici uitcc L/CVLI- cr~~prcri/is y ue rlior~ ur ic i~~ i  puIror1 ni 'u~.uieri/ 

cor?fï&s.[ ...]. .Jc ne CUCIIC pus qzr'uu ~ikhuf. je rî'(li7ui.v p0.s tlzi /ozil I'e.v~>ril lrarrqiiillc. .Je ~i'eii>cii.v 

pus e~~core  h~'ut~coiip (/'ucti\~i/C. .Je i>oj~ui.s r?zorî cu/~i/ul.fi)rz~ll'~' fr6.v I . U ~ ~ L / ~ I ~ ~ L ' I ~ I  cwrc 1ë.v.fi.ui.v 

c/e lrunsporf, 1c.r r c ' r ) ~ ~  dc.v L/CU.\' gurq011.v (boys} U I ~ C C  171oi. /3oti. er~Io14r de 111oi 1c.s ge11.v nlë 

sou/ellcrien/ morulentcri/. Or7 /lie rc;pi/ui/ souverît qtre c.rc;cr. ri 'k/ui/ pu.s qztellzre c1lo.v~~ d'rrisc;, 

yzl'rl .ful/uit pus hui.v.ver les brus ù lu prcmi21.c d~ffictrl/& re~icorilréc. elc.. I'ur lu suile, les 

c/zo.ve.v .ve ~ 0 1 2 1  ~ ~ r r u ~ i g i e ~ .  ,Jrursi\7cri.s qtiu17d 1ii2177~~ ù 17ic//re (le cô/ i  ~ . O O O ~ ~ ~ U I ~ C . ~  ~ L I I -  ci. 10.000 

.fj'c~rtcs 1111 uulre jolir. (T.n jozn. oir on nl 'a propo.s5 UIW I+'i~i/ 12 7 611 purtrîe. .Je 1 lui ueI~~/i!e en 

Ifc;/cr/, tr\:ec lfir~ler~/io~7 de lu rc;/7urer/7~i'/i/ à petil. .le l'ui wlclpée prc.velzre Ù neuf; c/7~17~qc~uri/ /es 

~?ii?ces ~x.veri/ie//cs, rcp-cIz(rrtl /u curr-o.~.vc~rie el lu pc?irzture. Des gerz.~ .se solal Nta~i&tlicrle1114rîl 

r?iunijk.v/és. l/.s rtlbnl proj>o.v& jznqiifÙ ciriq ou .vis .f?)i.v Io prix yuc jc I'u\~ui.v puy&e. .le l'ui 

i>c>nclue .f~nulc.nrerî/ c i  3,iO.OOO .fi.urics pour reconrnlericer lu rr12171e ~eho.~e siir z[rze RPI~CIU// Ih) 

uccait/c~ri/&o. ("c.v/ pr elui 111 'u sorti de 111o.v tlifficir//c~.~ -. I I~ I / ILI /O.~ .  l~iircc~ qtte do /nu jiir~~iI/c, ,je lie 

pouvcris rierz ~.vpc~rer. I:i~firi .Yi yt~utlcl rtzlnie, tluns cfev prerriic:ru lcnlps, j'tri eu leru. sot~/ieri e/ ils 

01 'on/ lui.v.v& /rcr\~iillër è17 />cris". 

Un autre type d'occasions ayant pennis la réunion d'un pécule concerne celles likes a des 

circonstances telles le licenciement ou le départ à la retraite. Les iiiontants disponibles sont le 

résultat d'une épargne involontaire ou de rétributions inattendues. 02-D.G. (riparation 

autoinobile) dit avoir réuni un pécule lors de ses congés payés. ".-In r770r7icr7/  ~i'c) / ~ ( J I ' / I I '  c:r7 

cong' en 1971, je /IL '  S ~ I ~ S   US ~rlli! ~Ii~'rc/ ier 171e.s ir~c/~'~rzrii/~;.~. 13 co~lir~ze ,j'u\'ui~ ( J ~ ~ I C / I J L I C > . ~  

ir~/cri'e~i/io~is pr2i~irè.v / I C I ~ ~ U I ~ /  C'CIIC p2rio~lo c h ~ z  c1c.v c'lic~i/.v, ,IL-' nz 'i:/cti.s LI / /  q11c i>irig/ L>/ 1/11 

joirv ce ~i'&/cri~  pu.^ .SI lo~ig, rrtlcJ.s c-or~g2.v duruienl i.ir?g/ c/ zn1.jolir.v cri ce 1er7p.v 12, cl qzre,je nie 

d~~r>rouiller.ui ui7ec cc yzt'i1.v riicp tkonncr-cric*~i/. ('nriëtr.sënirn/, jc n2ri pus urr2lG /rcri.tiil/cr 

c*hcr t/es c1icrrt.s /îcj~zi/~~~i/ /1*0i.v . . v L ~ I ~ ~ L I ~ I ~ L ' s .  ,-î lu ,fi11 (le) IIIL!S c ~ I I ~ C . V ,  I I I ' L ~ ~ C ) I . ~ ~ I . V  ( ~ I I C  ,j'ui,(li.s 



gugn2 pris Je /row.fi)~.v 1nor1 SUIUII-c dè chez I"ILI/ ët qziè pur c I è . v v ~  /oiit, , /UII IUIS  I1ul;:'è~t/ ilrè 

17r'ui3ciri po~C!probl2nte tlrrr-ut?t cc//ep2rrotleW. Autant dire tout de suite que c'est a partir de ce 

moment que l'idée de s'établir a son compte germa dans son esprit. 

C'est a la demande expresse de ses clients qu'il décide son installation. "ii,l<)rt/er zrn ir/elier 

sultr (ritle. .vu~r.v rie~t, dit-il, clë.v/ szîr que c'es/ difficile. . - I'urcè yuc1 je s~ris issu d'mie funiillc 

u.s.vez, fr2s n~ode.ste. (.''est c1c.v cul/ii~u~erir.v, jc .vtris cl'zn?c rc;giori tle I'i~t/C!ri~tlr. D'ui/lez~r.s jlili 

utrssi ti'c~~;nii.s.sio~tt~é el1 11tc tii.vun/ yrr'ui~èc. Jës ~.ei)è~tti.v j711i.s L:/C~\@S.;L' /îour~-ui.v uici'èr c~icorè l7lti.v 

~?~c.v pc~rèn/.v. !/.Y ti'c;pë~~~i'ciië~~i pl4.v dè 171oi que 111oi d ' è z ~ ~ .  l)<jii qtiu~icl j 'i/;/~ri.s e17core (!II ( :4 1 ,  ,le 

lie /oiic/iui.v pr~>.v~/rrè 17u.v Li 111u ~OZII :VC.  Doitc, je 1t~e.sp2rcri.v pu.s rcc.c.i~)ir une cricle cd'uzicunc 

.\.orle de lezrr puri.1 .../ 1'11 S L I ~ S ,  ~ Z L S  ils ~ I U I C I Z I  co~ztre Ic.fui/ q t~e  .je d2inis~ionite. I 1 ~ ~ ' c e  qliruu 

inoiris en /rui~uillcrn/ d(r1r.v zlize corzce.s.vion, il j1  uvui/ LIIIL'  certlri~te 'qul~~i / io .  I:'.YI-cc' qriè / I I  

con~prënds .? (luut7d j'ui urtrzoncé 171u dL~'i.vio17, ~ C ~ / U I I I S  11renzbrè.v tke nlufirn~ille nt'o~rt di/ qzlë 

jl&tui.v~ji)ll". 

Concernant le inontage de l'atelier, i l  indique : 'Je puri~c17ui.v Ù 111èl/rë 5,000 et 10.000 fizln~ii 

tic) c6/c5. .le /tic sziis tli/ U Z I  I I C I I  lie /CS 117c.11re ti'u17.s zinc harîque. je \iuis ni12c/~ripcr en oir/illug~~. 

Do~ic je i9ojwi.v tèIIè chose yrri i i~e  itzunqtruit, je I'ucltc/uis". C'est @ce à cette épar~me 

involontaire i laquelle s'est ajoute son "départ volontaire" qu'il a réuni son équipement qui 

s'est enrichi par la suite selon la plus ou moins grande fréquence de ses interventions. A ce 

propos, il faut noter qu'en dehors des entrepreneurs pouvant bknéiicier d'lin endettement, le 

inode de iïnanceinent le plus courant est assuré par les avances de clients, tandis que les 

investisseinents additionnels le sont par les ressources internes, c'est-à-dire par les escédents 

fonnés au cours de I'esploitation. 

Ces parcours d'accuinulation contrastent avec ceux de 49-Y.A.S. (sacherie) et de 55-B.T 

(imprimerie). Tous les deus ont connu I'émig-ation : le premier et le plus vieus, en Afrique 

Centrale et le second en France. Alors que le projet d'&migration de 55-B.T. consistait a 

apprendre les techniques perfectionnees de I'iinpriinerie, c'est en tant que basketteur de haut 

niveau qu'il réunit plusieurs centaines de millions pour financer son établisseinent quelclues 

annies plus tard. 49-Y.A.S. a tente l'aventure du cominerce du tissu en Afrique Centrale en 



prolongeinent de son expérience de "hëlr / l~ iek , f~ irk~~'~ .  Il connaît une importante réussite au 

Caineroun. Suite a une \.isite en CorSe, i l  est séduit par le pro-jet d'une structure industrielle de 

fabrication d'emballages en plastique. Tl reconvertit la majeure partie de ses actifs 

coinmerciaux dans ce projet. C'est près de 98 inillions de francs en fonds propres qu'il 

débloque pour déinarrer les activités de sa sacherie. 

36-1.N est menuisier métallique de son état. Après avoir tra\raillé successi\~eineiit au Gabon et 

au Congo, i l  est parti tenter l'expérience dans les pays du Golf?, a\.ant d'opter pour le retour au 

bercail pour devenir patron. "7bzr/c.v Iës e-~pi;rieiice.s qzre j'ui  IL'S, cri;/eli/ de />OII I~CS  

c~-vpP~~ic~nce.c. (11ë~.vo11 I I ( /  firi). 1)lr /wi?uiI. ,;'c>II ui /OZ!;~ZII:S ëlr, c~Iir II'U I ' ICII Ù iioir- uvec ici. /)LI I~ .V  

1ë.v p ~ / j : ~  uruhe.~ CI I ~ I ~ I ~ C  LIZI  (;uho11, 011 ~;/ui/  hieri jlu)~c;.s è/ le /rcri~c/il crc;/ui/ .c.otrivn/ usrc dès 

~trhuh. ("k/ai/ i1-cl.s i1i/c~rc~sst/r1/. 1\!(1i.v rl.firtr~ rc~col~ric/î/re (/tic lu i.1~ 12-hc1.v II'~>.V/ pcrs jircile, elle) 

es/ pl1r.s chcrc ytr'ici. 8011 cortinle pou/. ullkgcr les~fi.uis 12-bus or1 es! ohligQv de vi1ï.c du11.s de.s 

coi1di/io11.v u.vsè~ c/zrre~. ~ U I ' C C  q11è /u.Ju~tzille ici, el1 hie11 011 /lri C I ~ ~ ~ O I C ?  l'urgenf. Dollc 11011 

.c.eu/cnlcn! 121 ne i-is prrs bien, 111uis nus.vi / I r  I IC perLT pus ~ C U U ~ O I I I ~  é c o l ~ o ~ ~ l i x ~ ~ ~ :  ,Jrui L / ~ ~ U I I C /  

rtzC;171~' rc;irs.si Ù rGulisë~. clrrcdl~re chose". 

La population des éinigrks semble disposer d'importantes facilités en termes d'expérience 

profèssionnelle, d'ouverture technologique, inais aussi et surtout en termes de capacités 

d'épargne qui, sans chercher à les surestiiner, en font des investisseurs au potentiel supérieur 

au porteur d'lin projet ne misant que sur ses revenus salariaux. La dé\~aluation ne fait que 

conforter ce point de vue. Cependant, i l  est à obsen.er que l'idéologie qui sous-tend leur 

engagement éconoinique ne permet pas encore de priiilégier l'in\~estisseinent productif. Leurs 

transferts restent prioritaireinent orieniks \.ers les placements dans I'iininobilier de rapport à 

~akar"'. Les profils sociologiques des promoteurs sont pour beaucoup dans cette recherche 

de cycles d'investissements à la fois courts et rentables. 

726 "Hc~~rhicli.Ji,rrk" sigiiifie litteralenieiit "chaque jour 50 francs". I I  désigiie le système de \.ente i credit de 
vaisselle, d'étoffès et de pacotille, iiiis eii place par des colporteurs /orrcolrl~~rn-. qui visitent quotidieiineinerit les 
clieiites pour récupérer leur \,ersenieiit obligatoire d'un iiioiitarit de 50 fi-aiics Ce type de coinmerce tend à 
disparaitre. 
727 Le probleine du Iogeriieiit se pose a\-ec uiie extrême acuiie dans la capitale séiikynlaise qui coiiceiitre un quart 
de la populatioii totale sur iiioins de -391 du territoire du pa1.s. 



Ensuite, les promoteurs ont é\,oqué la solidarité liggnagere comme autre grand pôle de 

concours ayant contribué totalement ou partiellement à la fourniture des inises initiales. Si on 

ne peut pas connaitre dans la plupart des cas la nature esac,te du concours financier apporté 

(héritages, dons gratuits, aide "liée"), on peut dire qu'il est souvent assujetti à une règle. Il a 

fallu, au moins, que l'entrepreneur donnât des gages du sérieux de son engagement pour 

activer ce type dtinter\.ention. L'aune du sérieus de I'ii-ivestisseinent serait donnée par la 

hauteur des économies personnelles investies ou des sacrifices consentis, inoins par les 

considérations techniques (faisabilité du projet, situation du marché). La disponibilité des 

contributions fainiliales est devenue effective alors que l'installation est déjà entièrement 

réalisée. 

Ensuite, en rapport avec I1absenc,e de fainilles bourgeoises ayant réussi une accuinulation et 

étant donné la inodeste condition éconoinique des inilieus d'où sont issiis les entrepreneurs, 

l'apport fainilial recou\.re, d'un point de vue strictement financier, des proportions 

relativement faibles. Mais cette faiblesse se trouve contrebalancée par la capacité d'entregent 

de certains parents en raison de leur position sociale éminente : l'occupation d'une fonction 

permettant d'accéder à des irifonnations con\.ertibles en opportunités, de pousser le doc~iment 

du candidat a une l i ~ v e  d'assistance tïnanciere par exemple. Le fait de bénéficier d'appuis, 

d'actionner certains "hr .~~s  longs", expliquerait d'ailleurs que la inodalité "uitlc ,firniilicil~." 

apparaisse coinine le second type des inoyens de tlnancement les plus courants. 

Ainsi, noinbreus sont, parmi les entrepreneurs ayant bénéficié d'un financement foniiel dans 

le cadre des programmes de proinotion de Itinitiati\.e privée inis en oeuvre, soit par la 

puissance publique, soit par des organisines de coopération ( 1  1 sur les 73 indi\-idus de notre 

échantillon), ceux qui estiment a\.oir requ un "co~g,  'le ~ouL 'L" '  d'un "purc-n/". A.   ab ou''" 
hisait remarquer avec justesse, qu'au Sénégal. "z41ic ~~1i/rëpri.~ë,jO17~~/ii)tz1ie hie11 si lë / ) t / /~ 'o~i  LI 

ho171ië.v relutiolzs L I I - L I '  /CS u~l~i~i~ii.v/r~~lioti.s (il .rrugi/ pow. le  pulroli de co~~riui/rë /es 

hon!~i?c.~-c./tis .~t/.vc~ep/ /hl') \ i / p  , f'rire c/iw~zc.c~r zir i t/o.s.sic.r, de /îc.vccl. sta. tn7e tk;cisio~i/ ( '1  /C'.Y 

:;.~-crtilke,s .vi)~~ic!/Cs yr.ri*Cc~s, li's gl.os c.oliiriler.qcrri/s ( /CI  t -el~riot~ ~~cr..soizi~c.l/e es( vi(cr/c> potw 

.ficlC;/isc.~- 1117~) i ' l i~~~i / j . "  I I  n'est pas n6cessaire de s'attarder sur ce t>.pe de soutien, le cas de 33- 



Mlle C. que nous a\.ons é~oqué  à propos de la forte représentation des femmes dans le 

financement institutionnel fournit suffisamment d'éclaircissements à ce sujet. 

Ce qu'il faut considérer ensuite. est que la notion de "parenté" recouvre selon les cas un 

contenu plus ou moins élastique. Certains financements provenant de tiers et qui ne sont pas 

des prêts coii~merciaus, sont décrits et assiinilés à une aide familiale. A ce propos le cas 

singulier de 04-C.D. est intéressant à rapporter. En effet, lorsque 04-C.D. décide, de son 

propre chef et contre I'a~is de ses parents, de se lancer dans l'artisanat de la chaussure, i l  dût 

se résoudre à quitter le domicile familial. 

Comme il  a\,ait trou\+ une place d'apprenti dans une cordonnerie européenne, i l  a lout; 

iinmédiateinent une petite chambre dans le quartier de la Médina. La transformant en atelier le 

temps des week-end, il fabriquait des inodèles qu'il écoule auprès d'amis ou de clients de son 

patron. Reproduisant à l'identique des grandes marques de chaussures, i l  vint a entrer en 

contact avec une grande vedette sénégalaise, laquelle, l'ayant \.u à l'oeuvre, lui passa une 

importante commande. Satisfait du travail livré, il lui proposa de financer une installation qui 

lui serait propre. Après le refus d'usage, i l  obtint une importante soinme d'argent destinée à 

l'ouverture d'un atelier de fabrication après avoir démissionné de la cordonnerie où il était 

entre-temps devenu employé. Alliant l'originalité des inodèles et les retombées de la publicit; 

que ce mentor lui a assurée par ailleurs, son atelier prend très vite son envol. Au moment de 

notre passage, l'entreprise surfait encore sur la ifague de l'engouement coiiiinercial suscité par 

ses productions72'. 

Dans le cas de 04-C.D.. l'aide était désintgressée. A aucun inoiiient, i l  n'a été question de 

rembourser quoi que ce soit au bienfaiteiir. Ce type de concours est donc à dissocier de celui 

apporté par un tiers appel6 abusi\ement "pu~-en/", "unli",  "conr~tri.~scr~~~'c", alors qu'il concerne 

un sen..ice payant ou entraînant une obligation de réciprocité. Lors de souinissions à des 

inarcliés de fourniture ( i l  travaille beaucoup avec certains corps constitués de 1'Etat coniine 

l'armée, le senice des douanes). 34-S.G.A. sollicite et bénéfïcie généralement de l'appui de 

parents et d'aiiiis. "./'crr ~ ~ L I I I L ' O L I ~ )  L/C L ~ ~ I ~ I ~ C ~ I S . ~ U I I ~ ' C . V  (relations) tltrr1.s LICJ.~ .services pr.oches C/C 

-2') La de~,aluatioii passant par là, beaucoup de selis se sont détourries du ninrclié d'iniportation au profit des 
n~hoii. (c'est le nom qu'on donne ails cliaussures fabriquées artisaiialenieiit du fait que hlbo\i- est eii f'ait le 
patron!.iiie typique des cordnnriicrs) 



L.C~ICI- LIIJL'C Ie.~qzrel.s .le ~ l w ~ ~ u ~ l l e .  Qutrnd tzr crs heuucozrp L J ' L ~ I I ~ ~ ~ I I ~ I ~ L ' ,  dfoprn~dtre/é (dozlgou- 

u'ozrgou), qtiulzd IU LIS Ljes c11111.v (cc10 11111). IL'S j?orfë5 ~ ~ S I S I L ' I I ~  I I I O I I I . ~ .  Du11.s CL' /7<y.s, POZIY 

I I ' I I I I ~ O ~ I L '  c/zrel 1jy7e (IL' prohI6111~~, IU COIZIIUIS 101!~0~1:~  q11eIq1r'u17 qzil C O I Z I I U ~ ~  ~ I ~ L ' / ~ z ~ ' u I I  qzll 

c~orzrruî/ c+e1111 qtr~ peur le rC;gI~'r" 11 ne faut pas se leurrer quant à la nature exacte de ce type de 

solidarité réticulaire. Elle n'est ni mue par des intérêts lignagers, ni par le désintéressement. 

Au contraire, elle exprime la tendance que décrit I1é\olution des rapports sociaux dans le 

cadre de la quotidienneté sénégalaise. 

La relation fortuite, souvent mercantile, vient habiter les fonnes désincarnée des socialités 

traditionnelles7"'. L'emprise des idéaux traditionnels s'estoinpe au profit d'un pragmatisme 

social dont le pi\.ot est la inonétarisation7", mêine si toutefois le couvert, les fonnes 

habituelles persistent. La valeur syinbolique des vocables comme "cozl.sin", "fi.2re" ')~ur.ert/" 

est ainsi coinrnunéinent étendue aux inconnus rencontrés dans les nouvelles fonnes de vie 

sociale induites par l'urbanisation : un habitat décominunautanse, des cadres de relations 

sociales théoriquement impersonnels et anonymes (transport en commun, senrices 

administratifs par exemple). Ces types de rapports sociaux, au delà des fonnes immorales 

qu'ils peuvent parfois prendre, traduisent les fonnes habituelles que revêtent les relations que 

les entrepreneurs entretiennent couramrnent avec les agents des administrations7". 

Un autre type de parcours vers l'entreprise et la recherche de ressources pour maintenir 

I1acti\.ité a été reconstitué d'après le récit de 47-Y.M.C. Il ne renvoie plus au caractère familial 

de la logique solidaire. i l  illustre plutôt les pratiques de parrainage et de clientélisille au coeur 

du système politique sénégalais. 47-Y.M.C. est iine personnalité publique qu'on peut 

considérer "inulticartes". Chef d'une société de nettoiement et d'assainisseiiient, i l  est 

particuliereiiient connu comine président d'un des clubs de football phare de Dakar, inais aussi 

comine personnage influent dans les inilieux inilitants bien qu'il n'ait eu a assumer aucun 

inandat électif. En plus de ses activitSs militantes, i l  dirige une association d'eiitrepreneurs 

-30 I l  faut entendre par traditions. les iiiodeles sociaux de type villageois. Se reporter à la critique que nous a \ m s  
faite sur les faux niodeles des cultures africaines qiie la v o p e  littéraire actuelle a tendance à canoniser. 
7.7 1 Toutes les occasions de socialité sont aujourd'hui régies entièrenient par des considérations financibres, 
certaines relations entiêrenient médiatisées par le critère pécuniaire. I I  en va ainsi des déinarches en vue d'un 
mariage, mais aussi la participation A une tfrl11117 ... 
722  II faut é\-oquer la realité de la corrul>tion dans les administrations. que les entrepreneurs incriminent coiiinie 
un des freins ol?iectifs au di\.eloppenieiit de I1acti\.ité. h4ais coiiiiiie il n'y a pas de corronipus sans coriupteiirs ... 
Cf. les dé\eloppenients coiicernant la gestion de I'environnenient protéssioniiel dans les pages sui\,antes. 



musulmans7". Il représente dans cette mesure le type niême de ces entrepreneurs-politiques73" 

pour lesquels, contrairement à la présentation souLrent retenue dans les travaux7". on peut dire 

qu'ils sont plus instrumentalisés qu'ils ne disposent d'influence dans la société politique. 

Tout d'abord, l'essor de son exploitation a été tributaire de ses entrées auprès de personnages 

politiques en vue dans les années 1970-1980"~ qui lui ont notaininent facilité I'accés ails 

marchés publics. Ensuite, leur entrée en disgâce, ou sa propre disgrâce auprès de ses parrains 

politiques, lui valurent le retrait de son contrat le plus important, celui de l'entretien des 

édicules communaux de la région du Cap-Vert. 11 en a résulté une grande instabilité dans son 

entreprise qu'il a dû affronter seul, les crédits et les contrats nécessaires lui ayant été très 

difficiles à obtenir. D'où une certaine ainertuine à l'endroit de nombreuses personnalités et 

l'adoption d'un profil bas. "lu poli,iqtrè ici, cfe,v/ zrrze n~ure tle caiitlml.~. Le.% gens se boz?fïÈrz/ 

enlre eu'; el Ize re.rpec/en/ rien. I,'/~onznte qzii II'U pus colrr~ge es/ 1111 11o171111c qui I I ' ~ - Y ~ . v / c >  

pus, nzuis 1/11 / Z O I I Z / I Z ~  qui ne re.yxc/è pus sa purolè, il II '~?v /  1.iè11. (.LI, .je I'ui uppris N I I I ~ S  

~t'&pe17.v". L'entrisme est un inode indirect de financement de l'activité, dont le caractère décisif 

est incontestable. Mais il est remarquable que ce phénomène ne peut bénéficier a beaucoup de 

candidats. 

Une fonne suppléinentaire de financement, bien que marginale (1 1% de la population 

interrogée) est à signaler. I l  s'agit de celle se rapportant à l'actionnariat. Il se inanifeste dans la 

partie supérieure des entreprises éi,oluant des fonnes quasi-industrielles et donc 

bénéficiant d'un niveau éle\,é de capital technique fixe et de besoin courant en liquidités. Les 

activités concernées sont : l'électromécanique industrielle (IO-M.D), la transforniation 

chimique (20-B. M)- l'exploitation de carrières (2 1 -Y. F), le B.T.P (32-0 B), la fabfrication de 

matelas (26-M.S), la bonneterie (35-F.S), la boulangerie (13-A.C.), et la construction 

mécanique (65-P.C). La caractéristique coininune a ces entreprises est que les indikidus sont 

sans base patriinoniale initiale conséquente, inais téinoignent d'une expérience prolongée dans 
-- ~ ~- 

733 Nous n'avons jamais réussi a savoir qui conlposait cette associatioii. quels étaient ses objectifs, d'où 
provenaient ses finances. Ensuite, aucun de nos interlocuteur poufarit situes dans un faible rayon de son siège. 
qiii est en fait le biireaii de 47-1'hl.C , ne Iiii reconriaît la nioindre action 
7.34 II se presente comme "qi~elqr~'rn~ qrri torlcht. les hor?t~~ic.c. po/ i l i i [~~~~.s".  sous-entendu qu'il dispose d'entrées dans 
les c,abinets miiiisteriels et autres cercles du P.S. 
73 5 Cf les tra\.aus de J.-F. Bayart ( 1997) par exemple. 



le secteur en question. C'est le cas de 21-Y.F dont le faible apport financier est inverseinent 

proportionnelle à sa connaissance, en tant qu'ancien haut fonctionnaire chargé de négociation 

avec les acheteurs internationaux, des spécificités du marché des produits miniers. Sans 

omettre qu'il a été parmi les personnes à l'origine de la rkorganisation de la société nationale 

au moinent de la fin de l'organisation monopolistique de l'activité d'estraction. Tl en ira de 

même pour 20-B. M. qui a été employé en tant que gestionnaire, aIfant de devenir l'actionnaire 

majoritaire de l'établissement qu'il dirige. 

Tableau 43 Identification entrepreneurs ayant recouru à l'actionnariat dans le 
financement de leur structure 

Ensuite, d'autres entrepreneurs, qui au départ ont initié leur pro-jet, ont dû se résoudre à faire 

é\,oluer le statut juridique de leur exploitation pour des raisons techniques. Pour obtenir les 

fonds supplémentaires nécessaires au dimarrage de ses activitésl après de nombreux ratés, 13- 

I.S. a été contraint par la banque de convertir son affaire en société anonyme afin de pou\,oir 

élargir son assise financière. Ce qu'il a fait sans peine, au contraire de 49-Y.A.S qui a refusé 

I'é\.olution \,ers la forme sociétaire. Confrontie a des dificultés de trésorerie et des difficultés 

de production, l'usine a reçu lin appui siibstaritiel du Fonds de Pron~otion Econornique sans 

toutefois procéder à Itou\.erture de son capital à laquelle était subordonné l'octroi de ce pret. 

19-Y.A.S n'a pas accepte de prises de participation au delà de 52.0 en les assortissant de 

conditions d'association très strictes. I I  considérait que cela allait "L'I.C;CT  op LI? proh/~~~ie.v". 

Identification 

IO-M.D. 

20-B.M. 

21-Y.F. 

23-O.B. 

26-M.S. 

35-F.S. 

53-M.N. 

65-P.C. 

7.71, On ne peut dire quels sont les ser\,ices qii'il rendait à ses soutiens politiqi~es parmi lesquels on distingue L. 
.Alesandrenne, J .  Collin ; des figures qui ont detenu des porîefèuilles niinistériels iniporîants conirne ceux des 
linances ou de l'intérieur. 
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19-activité principale 

électromécanique industrielle 

transformations chimiques 

extraction minerais 

ingeneering 

niatelasserie 

bonneterie 

agro-alimentaire 

constructioii mécanique 



Nous référant à la situation globale, nous avons pour notre part émis un certain nombre 

d'hypothèses. Tout d'abord, le premier regard est celui de I'égocentristne des patrons. Ils ne se 

départissent jainais d'une identification coinplkte à leur établissement. Bien souvent, ils ne 

font aucune différence entre son histoire et leur propre histoire de vie. Ils n'acceptent pas de 

partager le pouvoir de décision, la main inise sur une structure qu'ils ont contribué à construire 

jour après jour, pièce par pièce. Coinine 39-Y.A.S. ils redoutent particulièreinent les 

' 'uwII~~s/L'.~" qui imposent leur vision alors qu'ils "i~'c~/uic.~~/pu.v l<j uu il&hu/". Ils n'acceptent pas 

de livrer le fruit d'années d'effort, de sacrifice à ''CC?LLT ~ L I I  r7c. so l~ /  Id que p o ~ l r  pr(?fz/erf'. Cette 

hostilité est coinparable à ce qu'on a observé chez les patrons ne maîtrisant pas le inétier de 

base de leur activité et qui sont obligés de s'entourer de collaborateurs. C'est pourquoi il est à 

noter que, inème lorsque le statut juridique réel de I'ktablisseinent est de type sociétaire, 

certains patrons se mettent en avant et présentent les établissements qu'ils dirigent cornine des 

éléments de leur patrimoine personnel. Et de fait, la plupart des établisseinents sous le régime 

juridique d'une société anonyme sont dans les faits une entreprise indivuelle. 

La personnalisation du pouvoir est parmi les stigmates les plus régulièrement attachés à 

I'entreprise africaine. Elle sert de cadre d'explication des comporteinents évasifs, de la 

confusion entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et le patrimoine de l'entreprise, de la 

porosité de la gestion d'entreprise aux nombreuses sollicitations estérieures. Sans récuser 

certaines évidences. la considération des pratiques sociales des patrons permettra de faire la 

part des choses. Pour l'instant, nous retenons une autre explication au refus des formes 

sociétaires. Elle est objecti\.e, à sai~oir qu'étant donné les profils sociologiques des 

entrepreneurs concernés (illettrés, issus du coininerce informel ou des milieux artisanaux), ils 

manifestent ilne méconnaissance des instruinents financiers esistants, une \léritable défiance 

vis-à-vis des institutions judiciaires censées garantir le cadre des transactions. Pour ces 

entrepreneurs, le droit des affaires s'apparente beaucoup à un droit du plus fort et du plus 

influent. En cas de litige, ils doutent de la nature équilibrée et autonome des décisions de 

justice. 

L'autre raison 0bjectii.t: est que la société entrave notoirement l'application des rkgles 

successorales coutuinikres. La famille polygamique et les tiraillements entre les fkinines 

qu'elle abrite font que la disparition du chef de faiiiille entraine irrémédiablement la 



dissolution de l'activité qu'il a fondée et parfois à laquelle tous ses fils ont oeuvré. L'existence 

d'actionnaires rend alors la succession encore plus compliquée. Enfin, le partage suscite des 

occasions de jalousie, d'em.ie, d'ambition pouvant donner lieu à des inanoeu\,res 

déstabilisantes (la sorcellerie, le complot, la dénonciation publique de certains secrets de la 

société). 

Enfin, le dernier type de financement signalé dans notre enquête est celui qui concerne les 

différentes fonnes d'appuis obtenus par les entrepreneurs d'organismes de proinotion de 

I'entrepreneuriat. En effet, à la fai~eur du nouveau credo de la libre entreprise en conformité 

avec la proclamation de l'impératif de garantie des libertés indi\.iduelles, de nombreuses 

agences de coopération sont venues s'adjoindre aux différentes 0.N.G oeuvrant à travers des 

programmes de fonnation, d'insertion de telle ou telle catégorie de la population (les jeunes, 

les femmes, les banlieusards, les d&jl~rc;s ...). Elles proposent toutes des l i ge s  de crédit qui 

fonctionnent en accordant des libiralités plus ou inoins conséquentes a leur public. Certains 

prograinines d'aide sont aussi sélectifs que les banques, faisant leur la philosophie qui consiste 

à ne prêter qu'à "ccli.~ ,\-lltr ont tl612.fu1/ leurpi-c.z~c.", tandis que certains autres prêtent à fonds 

perdus, en tout cas ne semblent pas se formaliser outre mesure pour ce qui concerne les 

conditions de reinbourseinent. 

Parini les sept individus de notre échantillon à avoir bénéficié d'une ligne de crédit des 

progmmmes d'appui à l'initiative, on ne peut définir de critères précis ayant favorisé leur 

élection. En effet, ils ne partagent pas le même financeur et donc n'ont pas été souinis aux 

mêmes critères, tout comme ils n'ont pas bénéficié d'lin concours de nature coinparable 

(fonnation, liquidités, accés à des marchés spécifiques). I I  y a plus d'une dizaine d'années, 69- 

F.G a binéficié de l'appui du projet 721-1.c ~li..u Ho111117e.v /:n~/doi ~1e.v ]CIUIC?S à Dakar. Les 

sessions de perfectionnement lui ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances 

nou\/elles iinm6diateinent utilisées dans son acti~ité, tandis que le fait que son établisseiiient 

ait été érigé en atelier-pilote du programme lui a fait bénéficier d'un équipement 

supplémentaire plus performant. 48-K.C. a profité des dispositifs d'insertion des rapatries de 

 aur ri ta nie'^' pour faire financer son projet maraîcher. 38-M.L. (B.T.P, ingeneering) quant a 

lui a profité de la mise en place des progainmes d'encadrement de chefs d'entreprise par 



1'A.G.E.T.I.P ainsi que de ses inarchés pour donner un nouveau soufIle à son cabinet. Enfin, 

13-A.C est un de ces nombreux "nw;~r.i.surd.~" ayant réussi à décrocher (avec un condisciple) 

le financement de la boulangerie73s qu'il gère seul depuis qu'il s'est séparé de son associé. 

Tableau 13 Caractérisation des entrepreneurs ayant bénéficié d'un financement formel 
alternatif 

CJne réalité en rapport a\.ec la question du financement effectué a partir de dispositifs d'appui 

mirite d'être signalie. 11 s'agit de l'existence dans notre échantillon de chefs d'entreprise 

inandatés OLI simples prète-noins. En effet alors que beaucoup de travaux font état des 

pratiques de chevaucheinent7'" nous nla\.ons pas rencontri des proinoteurs partagés entre 

l'exploitation d'une affaire et I'occiipation d'un autre einploi. Mais, dans la catégories des 

patrons ne maîtrisant pas le inétier principal de l'activité, certaines incohérences, certaines 

présentations "sans aspirités". ont créé des zones d'oinbre, nous ainenant a penser qu'on avait 

affaire a des inandataires. Le cas de 68-T.D. est éditiant. Lorsqu'on considère ses réponses au 

questionnaire, on se rend compte qu'en plus de l'absence de maîtrise du procès. (le rôle 

déclart: dans l'entreprise est celui de inanager), le tïnanceinent est obtenu auprès d'un 

organisme institutionnel. Ensuite, on décou\rre une série dfin\.raiseinblances qiii ne laissent 

pas de place au doute. On reinarque par eseinple, que d'un côté, elle fait inentioii de l'itat 

737 En 1989. suite à des énieutes rac,iales en hlauritanie, une foule de nésro-rnauritaiiiens est invitée i rejoindre 
leur "paysd'oriçine" de l'autre cote de  la ri\x du fleu1.e Sénégal. 
73 k En 1982. un programine gou\.ernemental d'insertion de diplornés de I'enseigneiiient supérieur. qiii est passe à 
la postérité sous I'appellatioii "oy>k~.tr t io~r , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . S L ~ ~ ~ . ~ - C / I ~ ~ I I I L ~ I I I ~ . F "  est mis sur pied aiitour de deux ases principaux 
: l'initiation de stages en entreprise. l'aide à la création de petites industries griice au concours financier da la 
Societe Nationale de Garantie d'.Assistance et de Crédit (SO.NA.GA). 



vieillissant de son équipement, alors que de l'autre côté, elle affinne que les changements 

intenienus dans son acti\.ité sont à mettre sur le compte d'un nou1,el équipement. 

Tableau 45 Quelques projets d'appui à l'initiative au Sénégal 

Partant du constat que le réseau de financement formel existant est loiil-denlent 

institutionnalisé et de f i t  (et en droit parfois) iriaccessible pour l'écrasante inajoritk de petites 

et moyennes structures esistarites, de noinbreuses études oiit éti  effectuées dans le but de 

déterniiner les inodes de fixation de l'épargne populaire et l'accession au s-stkine de 

financement inforniel. Elles ont ré~elé que le flnanceinent en Afrique prend une tournure 

739 L.e "ïhc~\-i.rirch~~t?~~'tt~" (ou \ ~ r~ i t l~ l l r t~g  ) rcn~oie  aus phénomeiies de con~,ersiori du pouvoir de fonction détenu 

Population cible 

jeunes et les femmes 
de Grand-Yoff dans 
la banlieue de Dakar 

jeunes ruraux 

diplômés de 
I'enseigneriient 

supérieur 
apprentis mais aussi 

les patrons dont 
certains oiit pu 
bénéficier d'un 

équipement 
supplén~entaire 

monde rural et de 
l'artisanat 

"dt!fIu/c;.sM de la 
SAED, rapatriés de 

hlauritanie 

patrons 

Déiioriiinat ion 
courante 
Chodak 

GOPEC 

Rlaitrisards-chômeurs 

Emplois des jeunes à 
Dakar 

Agence de Crédit 
pour l'Entreprise 

Progranime Caisses 
dtEparrl,ne et de Crédit 

Projet P.M.E. 

Projet h,licro- 
réalisations 

Proniotion de 
l'artisanat 

Objectifs 

mise en place des 
conditions 

d'autonomie des 
populations grâce au 
developpenieiit d'une 
économie populaire 

fiser les jeunes 
ruraiix dans les 

terroirs 
financeinent de 
projets et appui 

technique 
Perfectionnement 

des patrons et 
aniéliorat ion 
forniation des 

apprentis 

appui à des 
structures déjà 

esistarites 
épargne, crédit 

crédit, aide à la 
création et à la 

formation 
financement des 

projets émanarit des 
groupeinelits ruraux 

Perfectionnement 
des patrons à t r a~~ers  
des sessions payees 

par les intéressés 

Début du 
prosramme 

1975 

1 OS0 

1981 

19S5 

1956 

1988 

1989 

Bailleur Priricipal 

Enda Tiers- 
h,lolide 

Gouvernement 
sénégalais 

Gouvernenient 
sériigalais 

Terres des 
Hommes 

US-AID 

Caisse de 
Coopération 

Française 
Fonds Européen 
de 
Développemeiit 
Fonds Européen 

de 
Développement 

(et AF\'P) 
Fondation F. 

Ebert 



assez inhabituelle, en s'opérant à partir des inoyens retirés d'une participation à une tontine7'". 

La tontine est une association d'épar~me rotative qui réunit un certain nombre de participants 

choisis selon des critéres propres à chaque organisation. Ils sont soumis à l'obligation de 

verser une cotisation régulière dorit la hauteur et la date d'esigibilité sont spécifiques à chaque 

association. A chaque échéance correspond un "leur", c'est-à-dire le verseinent de la totalité 

ou une partie de la cagnotte à un participant74'. Ainsi, une fois dans la période de rotation 

complète pré\.ue, chacun des insnîbres aura obtenu la totalité de la cagnotte ainsi ré~inie. Ainsi 

de suite, jusqu'à ce que tous les épargnants aient chacun obtenu leur "lotir.", c'est-à-dire, aient 

perçu une fois l'ensemble de la ca~yotte collectée731. Lorsque le cycle est achevé, l'association 

peut être dissoute, reprise telle quelle ou augmentée par l'arrivée de nouveaux membres. 

En réfërence à l'idée que la tontine offre une capacité de disposer de somines importantes que 

l'individu ne serait théoriquement pas panrenu à rassembler, nous avons deinandé a nos 

interlocuteurs si, au moment de réunir des inoyens de financement, y avaient eu recours. Les 

réponses ont été nettement négatives. Nous avons enregistré ces résultats coinme tels, d'autant 

que des préjugés liés à notre expérience propre nous faisaient établir la tontine coinine un 

phénomène typiquement comine le canal par lequel sont financées les cérémonies 

hiniliales de surcroît. 

En effet, pour faire face à la surenchkre de dépenses somptuaires qu'elles occasionnent, les 

feinines participent à des " i ~ ~ h o ~ q i r "  qui, en plus d'intégrer une tontine, entretiennent une 

tnutualité des dépenses à certaines occasions sociales. Elles tiennent leurs asseinblées de 

manière périodique à travers des inanifestations festives ("lorrr.~", " .Yu~L I I~" )  q~li sont les 

occasions de "litugë" de la cagnotte de la tontine, inais aussi le inornent de rencontre, de 

discussion et de mise au clair de la sit~tation de chacune par rapport à la inut~talité. Lorsqu'une 

par le personnel adniiiiistratif et politique en ressources entrepreiieuriales. Cf  P. Labazée (1988, 1990) 
14!1 Elle existe a cote d'autres fbrines de pratiques financieres infornielles : le crédit usuraire, le crédit sur +?Ce. 
74 I Le "/ol~r."  est décidé selon uii ordre convenu a l'avance. ou décidé par tirage au sort. Dans ce deniier cas de 
f igre .  les bénéficiaires des tours précédents sont éliminés des tirages sui\.aiits niais continuent a acquitter leur 
cotisation jusqu'à ce le c!.cle soit bouclé. 
742 Un participant peut détenir plusieurs par-ts ("lo.\.o") en mème tenips et bbnéficier d'un nonibre de tirages 
favorables équi\-alerit celles-ci : à condition cependant qu'il \erse les cotisations correspondantes La tontine est 
lin jeu à somine nulle. chaque participant 1-ece\.ant finalement la sornnie exacte qu'il a consentie. L'avantage 
réside dans ce qu'elle permet d'obtenir en une fois de l'argent que l'on n'aurait pas eu les moyens de ~nettre de 
c6té ; du fait de leur riiodicite. les prélè\.eiiients ne représentent pas sou\-ent une lourde charse dans le budget de 
l'intéressé. 



des membres inanifeste un besoin (en généraleinent i l  s'agit d'une deinande d'aide pour le 

financement d'une grande occasion : inariage, baptêine, pèlerinage à la Mecque...), le 

"n~ho/u~v" tient son assemblée et mobilise les dons ("I~L/LI~I~/u/"),  en fait les soinines 

équivalentes (multipliées par un ratio déterinin; selon des règles connues d'elles seules) à ce 

qu'elles inêmes ont pu donner antérieureinerit lorsque les autres partenaires ont eu à organiser 

une cérimonie. 

Nous avons d'abord pensé que la tontine. en tant que phénoinène restreint aux modes de 

sociabilités féininines. ne poujait être que d'une faible iinportance dans le financeinent 

d'imestisseinents productifs711. Même dans le cas où la tontine donnait lieu à une utilisation 

productive, nous nous soiilnîes dit finaleinent qu'étant donné la faible représentativité des 

femmes dans notre échantillon, mais aussi dans le inilieu entrepreneurial, sa signification ne 

pou\.ait être que restreinte. Un point de vue qui ne se diinarque pas des résultats des travaux 

menés au ~énéga l~"  qui \.ont tous dans le sens d'une faible contribution du financeinent 

tontinier dans les processus entrepreneuriaus. A la différence de ce qui a cours dans des pays 

coinme le Cameroun ou le Bénin où la tontine joue le rôle de soutien du dynamisme de 

certains types d'agents éconoiniques (panni lesquels les HLIIIII~I~L;), la tontine sknegalaise se 

distingue par ses inodes organisationnels siinples et une fonctionnalité sociale prenant le pas 

sur les considérations acc~mulati\~es à des fins de production71"'. 

Pour fonder cette particularité. nous Stions sur le point de rious lancer dans une explication 

tenant aux caractéristiques sociologiques des individus (ni\-eau de diplorne, ~~olonté  

d'indépendance) lorsque I1apprSCiation pl us fine des fiches individuel les coin posant la 

modalité "conlhir?ui.vo~~ tic ~.c.s nlo~Jo.s" de la variable "mockc d1c:/7ilt.grzë" qui regroupe 4006 de 

nos interrogés, pennit de déceler la nature et l'ampleur de la pratique tontinière chez les 

entrepreneurs et son in~pact indéniable dans l'installation et le flnanceinsnt des actiiités par la 

suite. 

'j7 hlènie si nous ne pouvons ignorer les organisations identiques dolit G. Saleni ou D. Cruise o'Brien font état 
dans leiirs travaux respectifs sur la coiiiniunauté moirridt.. 
714 Des auteurs font remarquer en effet que dans la tontine. i l  n'y a pas de création monétaire, l'épargnant retire 
exacteineiit la soiiime qu'il a deposée et rien que cela (cf. M.  Lelart. 1995). Ensuite. les sommes concernées ne 
sont pas le plus souveiit destinées à des usages productifs. 
'"' Cf P. Galand (1 990). J .  Droniaiii ( 1  990). J . -  hl. Ser\.et ( 1990). 
746 Cf J.-P. M7arnier dont les travaux ont sen.i à asseoir la tontine en h i e t  de coiiiiaissance pertinent a\.ant que 
les theories ciilturalistes ne s'en emparerit. 



Tableau 36 Systèmes d'épargne privilégiés par les entrepreneurs 

mode d'épargne 

En reprenant les fiches des indiiridus coinposant cette classe, nous avons reinarqué que le 

poids des femines est incontestable. Ce qui n'est pas surprenant, étant donné ce que nous 

présentions plus haut. Ce qui nous a semblé le plus important a noter, c'est que de nombreux 

patrons prenaient effecti~einent part à une tontine, inais semblaient \fouloir refuser une 

quelconque relation avec leur investissenient entrepreneurial. Cela en défendant le point de 

vue selon lequel les sommes perçues sont entièrement le fruit de leur épargne personnelle 

plutôt qu'un crédit consenti par des associés dans une orgariisation financière ou alors en 

"oubliant" l'origine réelle des fonds utilisés, considérant que le décalage dans le teinps entre le 

inoinerit auquel ils ont disposés des soinmes et le moment où 'ils se sont installés ne permet 

pas de dire qu'il s'agit des meines sommes. Panni les patrons coinbinant les différentes formes 

d'éparye, nous en aiZons isolé finaleinent 9 qui y recouraient. 

Tableau 47 Caractéristiques des entrepreneurs pratiquant la tontine 

Identification 
06-.4.B. 
OS-S.M. 
12-AB. 
14-A.D. 
73-k.g.F;. 
25-E.S. 
51-B.D. 
52-h.1.N. 
58-5d.G. 

19-activité principale 
artisanat du fer 

nienuiserie niétalliqiie 
réparation autoniobile 

electrnniclue de mais011 
confection inode beauté 
rcparntion autoninbile 

impriiiierie 
aliriientation - 

alinzentation 



En définitive, dans les parcours \ers l'entreprise, l'expérience dans un emploi précédent ou 

dans l'émigration ont une fonction déterminante dans la rCunion des fonds minimaux pour se 

lancer et ce, avant toute autre intervention. De la grande majorité des créations retenues, il 

ressort que I'accui.i~ulation a été sous-tendue par un tempérament ascétique indéniable, 

tempérament qui explique que malgré la faible propension à l'épargne (niveau des revenus 

in\ersemeiît proportionnel a la charge des obligations sociales), des individus convertissent 

des opportunités, pour ensuite s'engager dans l'aventure entrepreneuriale avec plus ou moins 

d'heur. 

Une conclusion pour résumer la question du financement serait la suivante. Pour passer à 

l'étage supérieur de leur branche d'activité, les entrepreneurs doivent faire face à l'obligation, 

ou de disposer de forts excédents d'exploitation, soit de recourir à l'endettement. Or dans les 

représentations typiques en la matière, et étant donné la configuration des circuits financiers, 

même s'ils le voulaient, ils ne peuvent pas prktendre à des liquidités. Les artitlces mis en place 

(cela concerne surtout les artisans de faible envergure) ne réduisent pas les handicaps qui 

trouvent leur origine dans une sous-capitalisation initiale. Malgré la technicité empirique qui 

pennet a certains patrons de réaliser des prouesses, ceux-ci sont réduits a de faibles volumes 

de production, à dé\.elopper les coinportements "fàciles" (infonnel, pratique des tiroirs avec 

les coinmarides client) et à crier les conditions propices à la corifusion entre la gestion de 

l'unité éconoiniqiie et celle de l'unité doinestique. Cette porosité qui se inanikste de manière 

plus ou moins accentuée, constitue la raison linîitant la rationalité des intentions des 
717 entrepreneurs. Selon certains auteurs , dans ce conteste, outre les nombreuses lacunes dans 

leur fonnation, le coût iconoinique de la gestion des relations sociales rencliérit 

I'iinproducti\ritC de l'inkestissement entrepreneurial. De inanière a ce qu'on puisse parler d'un 

esprit d'entreprise iininature. Ce dont i l  s'agirait. c'est de la recherche approximati\;e de profit, 

contrairement a la détinition wébérienne de l'esprit d'entreprise capitaliste fondé sur la 

recherche systéinatique et méthodique de profit. 

D'une part à travers les passqes d'entretiens que nous avons mentionnés (15-A.K, 3-D.G, ...), 

i l  est induit que les entrepreneiirs ont déinontré d'indéniables qiialités morales. un rare "esprit 

d'entreprise" si l'on \eut parler comme le sens commun. La nature ascktique de leurs 



conduites et les acco~ninodations auxquelles ils se livrent in\ritent à reconsidérer les ternes du 

procès en incurie généralement intenté à leur encontre. Comment en effet, des indiLidus qui se 

sont battus pour enfanter une structure avec autant de difficultks et en démontrant tant de 

persévérance et d'abnégation pourraient-ils de manière délibérée la laisser par la suite se 

liquéfier sans raison. par leur irrationalité ? Coininent en appréciant la part d'endurance et 

d'opiniâtreté, même dans le cas d'un financement formel7", peut-on inettre les nombreux 

dysfoiîctionnements de I'entreprise sur le seul compte de I'ainateurisiiîe ou de l'empirisme de 

son dirigeant ? 

Surestimant l'apport réellement constitué par les collectifs d'appartenance, la littérature 

africaniste fonde de manière péremptoire les difficultés des établisseinents sur la nécessité 

d'entretenir des dominations en leur sein. L'entrepreneur est assailli par la famille au nom 

d'une règle de réciprocité (les aides n'étant pas consenties à titre gacieux), soit il est obligé de 

s'entourer d'une "ploutostructure". Sa gestion est de ce fait influencée par l'obligation de 

riponse à la pression communautaire et par le souci de construire une image sociale conforme 

à son ambition. D'où la confusion entre les tiroirs de l'entreprise et ceux de la sphère familiale. 

Deux remarques sont à faire à ce niveau. Tout d'abord, cette présentation, en fàisant percevoir 

l'aspect utilitaire, au sens é~onoini~ue'~'),  des rapports sociaux, met particulièreinent à mal 

I'angélisine qui caractérise la description des rapports coinmunautaires. Les investissements 

lorsqu'ils sont collecti\!ement pris en charge lie sont pas désintéresses. Au contraire, ils font 

plutôt peser une obligation de résultats suppléinentaire sur l'entrepreneur (qui fait office de 

inandataire). Donc, au lieu de l'accabler, au lieu de inultiplier les occasions d'accélérer la 

déliquescence de la structure, les nîandants ambitionnent plus \~raiséinblal~leinent la bonne 

santé de l'affaire. Cette idée, nous la partageons avec P. Labazée qui reconnaît que "lfc;tzrcfe 

des prrrliqzies C~II/I.~~I.CI~CI~I.~U/O,S .vzighrtre ~ L I C  /'e.vpuce ~ ~ J c ~ L ~ z ~ I ~ I z { / u ~ ~ o I ~  cles l~ro11701~711:v 

ufi'icuill.~, ~Iihor~Iu~zf /è ~ u d r c  c:r~.oit de /'&/~ih/i.rsërtlmt - celzli-iii c!/uI~/ enrèmizr c o n 7 1 ~ ~  z11zë 

e11/i/k do/&c> ~/'ut~c> U Z I / O I I O I ~ Z I ~ ~  i l~ /~~r i ze  -, 017g/ohe ~/;flZrc~i7/.v / ièu-~ soc;ubi/ifk O& i/.r c/7erc~/1011/ 

748 Car, ce qui est reniarquable. c'est que niènie les mandataires mettent un point d'honneur à honorer la 
confiailce placée en eux 
749 On peut remarquer que dans la théorie économique, des auteurs appliquant certains outils conceptuels 
traditionnels (équilibre, optimuni) ont produit une perspective inédite d'appréhensioii des rapports sociaux. Le 
pris Nobel d'économie G. Becker a riotaniinent proposé une approche originale de la famille en se fondant sur la 
notion de I'égoïsiiie. Les traiaus de F.-R. hfahieu sur les transferts coinni~iiiautaires, de M. Koulibaly sur le 
niarché politique en Afrique relèvent de cette veine. 
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I I  - DES PRATIQUES ENTREPREiVEURIilLES DANS UN 
ENVIROKNEILIENT TECHNIQLIE INCERTAIN 

Que fait l'entrepreneur ? Quels sont les processus et les structures par lesquels il aniine son 

organisation ? Quelles sont les types de responsabilités qu'il assuine dans le cadre du procès 

du travail au sein de l'entreprise ? Le sujet de I'engageinent de l'entrepreneur dans le procès de 

production est un su-jet qui est souvent resté à l'ombre dans les nombreux travaux portant sur 

le comporteinent entrepreneurial. Dans cette section, nous présentons les dimensions que 

prennent l'implication professionnelle du chef d'entreprise en abordant ses acti\,ités liées 

directement au iiianaçeinent de l'unité et celles en rapport avec l'environnement professionnel. 

Le premier \.olet concerne ses pratiques dans I'aniination de la vie de I'entreprise. Le second 

volet met en scène le patron en prise avec son environnement professionnel. Nous abordons 

notamment les conduites liées à la concurrence et les pratiques alternatives adoptées pour 

minimiser les incertitudes du milieu. 

11-1. LA P M  TIQUE M,4 N-4 CERI.4 LE 

Ici. nous cherchons à faire ressortir, ainsi qu'il est apparu dans le tra\lail d'enquête, les réalités 

de la direction d'une unité de production. Nous cherchons à saisir de quelle manière effective 

le promoteur prend part à la vie de l'iinité. Nous avons isolé quelques domaines 

d'investissement et essa!.S de montrer par la multiplication des témoignages d'entrepreneurs la 

diversité daris les conduites directoriales. 

11 est notable que les inodes d'iinplication dans le procès de trairail sont estrCnienient \.ariés. 

Mais on peut retenir deus fonnes principales d'investisseinent dans le travail. Dans un premier 

cas de figure, le patron intervient directement dans le procks du tratlail en tant que 

producteur. Dans le second cas, celui-ci est occupé par des acti\ritis de &pe administratif et 

coinmercial. La ligne de partage entre les deus fonties d'investisseinent fluctiie en fonction du 

secteur et du niveau d'a~ti\~ité. 



Tableau 49 Niveaux de participation au procès de production 

L'échelle des activités produit la nécessité ou rion de distinguer des spécialités au sein des 

procès organisés ça et là. Dans l'atelier de confection, tous les gestes productifs peuvent être 

effectués par un indi\.idu, une fois qu'il maîtrise le métier. Dans une grande structure par 

contre, on ne retrouve pas cette possibilité de réunir toutes les habiletés chez une même 

personne. Le travail appelle une inultitude de compétences (mécanique, électricité, 

coinptabilité, gestion des ressources humaines) en plus du métier de base, directement 

mobilisées dans de la production. Ainsi dans une unité de confection industrielle, les tailleurs 

partagent l'activité a\.ec des réparateurs de machines, des coinmerciaus qui négocient les 

contrats. On observe que iiiênie dans le métier de base, la parcellisation peut créer des sous- 

spécialités. Dans cette même unité de confection, les tailleurs auront des tâches bien précises : 

dessin des patrons, assemblage de pièces qu'ils n'ont pas découpées, exécution de tâches de 

tlnition (comme pose des garnitures. des boutonnières ou le repassage). Dans cette hypothèse 

le patron est lui aussi frappé d'incapacité a assumer tous les rôles productifs. De manière 

rrénérale i l  se résene des tàches d'organisation, de contrôle, de négociation à l'extérieur ... u 

Cependant, on si reste au ni~eau des caractéristiques personnelles des patrons, c'est le \ ~ é c ~ i  

professionnel, les habiletk qui semblent constituer le critère décisif dans les fonnes de 

participation au travail. 

particip. production 

conception 

iépartition des tâches 

à tous les ni~eaus 

intenetition à certaines phases spécifiques 

définition du projet 

superviser le travail 

assurer le contrôle final 

TOTAL OBS. 

Dans les petites unités artisanales, l'implication du patron dans la production constitue le cas 

de figure habituel. Le pronioteur de l'entreprise est le personnage central de l'atelier, celui qui 

cumule les fonctions de décision et d'esécutioii. Cela pour au inoins deus raisons en dehors de 

celle liée à l'en\iergure de 1'aff;iire : 

Wb. cit. 

O 

1 

2 6 

1 1  

3 1 

3 

1 

73 

Fréq. 

0.0% 

1 ,3% 

35.6'4 
15,1°/o 

42,5% 

4,190 

1,4O/o 
100,0'%, 



- le patron en tant que fondateur et propriétaire de I'ensein1,le des outils de travail 

réunis jouit d'une autorité "naturelle" ; 

- le patron est le dktenteur du stock de connaissances et d'espériences le plus 

important dans I'atelier : son intenention directe dans les différentes séquences de la 

production est sou\.ent nécessaire. Souvent il n'esjste pas une personne dans I'atelier 

qui maîtrise l'étendue du procés, une personne qui démontre une dextérité, une 

facilité dans le métier comparables à celles du patron. 

En effet, dans l'artisanat la mobilisation de la force du travail obéit à une logique particulière 

et s'effectue par I1acti\.ation de le\.iers sociaux : emploi de la parentèle, prise en charge 

d'apprentis, etc. Du fait de la non-qualitication de cette inain-d'oeuvre, de sa disponibilité et 

de I'iinbrication de considérations sociales, l'entrepreneur est à la fois l'âme et la cheville 

ouvrière de I'atelier. Bien souvent, le patron est à lui seul I'atelier. C'est lui qui exécute les 

parties les plus techniques d'une fabrication ou d'une réparation. L'organisation de l'atelier, le 

travail portent son empreinte personnelle. 

Les employés sont rS1nunérSs par des "~nur~~k(~/.c." ou par des facilites coinine la possibilité 

d'utiliser l'outillage de l'atelier pour esSmter de menues cominandes ... Lorsqu'il arrive 

cependant qu'ils inanifestent suffisaininent d'espgrience. de maitrise, leur statut dans I'atelier 

est appelé à évoluer, partant le rôle du patron. En secondant le patron en tant que 

contreinaitres. conducteurs de tramus ou comme fom~ateurs, ils déchargent celui-ci d'une 

présence permanente dans l'unit6 et d'un suivi personnel du déroiilsinent du procPs de travail. 

Etant donné le rapport salarial peu a\,aiîtageus, ils peu\.ent se voir accorder des a\.antaçes : 

coinnie celui de rece\.oir des coinmandes qu'ils honorent pour leur compte personnel, voire le 

\,.erssinent régulier d'un inandat qui est substantielleinent re\.alorisé. Ce coinproinis reste en 

\.igueur jusqu'à ce que des responsabilités familiales pointent du côtg de l'ancien apprenti. 

L'aspiration au changement de statut contraint toujours le patron à le "llh6rc.1." du fàit qu'il ne 

peut lui  assurer un traitelnerit correct et du fait qu'il ne peut fractionner sa propriete et sa 

clientèle. Mais nous aurons l'occasion de voir que cette dernikre é\,entiialité finit pourtant 



toujours par se produire : les anciens e~ilployés finissent tou.jours par drainer à eux une 

fraction de la clientèle de leur ancien employeur7"'. 

Ce chef d'un atelier de confection de quartier (32-L.D.) décrit ainsi sa contribution à la 

marche de l'atelier. "(.-'es/ 111oi qui regoit lès f>liuile.s, prc<tzd.s /es I ~ I C ' S Z I I ' ~ . ~  e/ ~Iès.vii7e /es 

piltro12.v. 1'urfi)i.v c'es/ 11101-ltlhlte qui <f72ctuè lès C O I I / ~ C S .  .Je ne /ui.rse pcl:ronize s'occz~pèr dès 

c/ie~~/e.v. purce que les up17rè1z/i.v 11'ot7t pus uuturtl de ... , je rîe .suis pu.s co~?znzer~t e-rpri111c.r çu. 

Ozri  LI^ lac/, a"e~krience". Quant à 72-M.D. qui est le chef d'un garage de réparation 

automobile, son rôle consiste en l'organisation du plan de tra\.ail, la fixation des réparations 

prioritaires, à effectuer certaines c.ourses coinine l'achat de pièces soumises à commande dans 

certaines maisons de vente de pièces détachées neuves. Sinon le reste de son temps est 

consacré à la formation de ses apprentis. Ils exercent leurs coinpktences sur des pièces ou des 

véhicules hors d'usage et dont la longue iinmobilisation interdit de penser qu'un jour les 

propriétaires pourront se manifester. Cette activité représente une manière de meubler l'attente 

entre deux travaux importants. "II -fazrt /oujolrrs /rotmer cjuelcjue cllose ù -fuire, .sinon les 
I t  go.vsesV ils se (I(?'nzo/ii~ètt/. //.Y disent y ue /u  17 'es pu.v znz bon putron. /...I ILlu hu,viw, . jzisy ue /ci, 

ou a au 17zoins dct~ï  ou /rois iil/er-~~eritions ytroiidieia~es". 

La seconde situation où le patron, professionnel dans l'activité, s'efface est celle où il atteint 

un âge qui ne lui permet plus de prendre part effecti~~einent au tra\,ail. C'est alors à ses ':fi/.$", 

c'est-à-dire à ses employés les plus qualifiés et qu'il a sou\.ent fonnés. qu'il confie la direction 

effective des opérations. Ce sont eus qui sont désonnais chargés d'organiser et d'esécuter le 

travail dans l'atelier. Ils préparent proy-essi\.ement la succession. Le patron continue 

néanmoins à prendre en charge le contrôle et la répartition des ressources, les aspects 

administratifs et commerciaux, le respect des règles de tra\rail. Dans cette éientualité, i l  

n'intervient qu'en dernier lieu, lors des litiges a\.ec des clients léreu'i ou pas satisfaits du 

tratail esécuté ou encore lorsqu'il !. a des problèmes de discipline entre les apprentis. 

La période de la retraite et les vagues successi\les de diflation dans les adininistratioiis ont 

procurk à beaucoiip d'iiidi\.idiis 1'occasioi.i de se transformer en entrepreneurs ou de 

s'impliquer dans l'animation d'une entreprise familiale. Leur implication dans le 

750 
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fonctionnement de la structure prend alors des formes particulières. Considérons le cas de 17- 

B.T. qui a trairaillé dans la logistique de produits pharmaceutiques depuis son plus jeune âge 

(15 ans) et qui, a l'heure de la retraite, choisit d'investir son pécule de départ et quelques 

économies dans un atelier de cordonnerie pour ses fils formés par un maître-bottier européen. 

Son iinplication dans l'atelier prend une forme plutôt indirecte, pour ne pas dire simplement 

syinbolique. La raison étant évideininent l'absence de niaitrise du inétier pivot de l'activité. Il 

décrit son rôle dans l'exploitation fainiliale de la manière suivante: "je sui.v le -fi)n~lrr/c.ur, e/ 

/uc/trcllcn~et~l/ coot-dot1rzc1/c'tir  LI^ Ifc~/~1Ièr. .je ~'çri'otrë que je ne cotuwis  rie^^ et1 nznli~re de 

C * ~ ~ U I I . F S Z I ~ ~ S .  .je .vui.v c fè  ILI ] ~ I C I I ' I ? I ( I C I ~ . .  I\!UIJ. j~ . E I ~ I S  IÙ po1n'.fuzre n7crr*chèr; polir que Iè iru~?ui/ 

riwrclzc, l7our q11e le.$ cIWr~[.v so ;CH/ lii~rc!~ Ù 1e171p.s". 

Donc, bien que ne prenant pas part a la production de manière effective, il apparait que 

I'intirêt de sa présence consiste à apporter une expérience d'organisation acquise en tant que 

inagasinier dans la logistique pharmaceutique. C'est lui en particulier qui est au contact avec 

la clientèle, enregistre les commandes en fixant les délais de livraison, donc de fabrication. 

Ses deus fils qui sont les exécutants peuvent à la rigueur être les interlocuteurs des clients. 

Mais seulement, ainsi qu'ils le disent eus-mêines: "1ol:sqlic~ le VIL'ZLV cule'', sous-entendu 

lorsque le père ne peut lui menie apporter les éléments d'information liécessaires au client. 

Cette répartition des r6les a semblé produire des résultats positifs dans l'activité. Le patron 

nous dit non sans une certaine fierté : "chcryti~'-fOi.v q u b t ~  r.èqeoi/ tn1e con~nrari~fe, or1 r.~;rrs.vil h lcr 

.f&irc. C ~ ~ I L Y   jour.^ 2 Ifu1*~i~~cc). 0 1 1  C I / / ~ I I J  le ~ l i è i ~ /  p111.s yllc> le ~ / i e ~ i /  II 'UIIL'IIJ .vu pc~irè  le 

~ I I U J ~ . V . ~ I ~ T ~ . F .  1it1i.vo11 /?oitr /c~qzic>l/e U I I  11fo1rlè111 c/c. ILI ~ N ~ c I s ~ I ,  011 ci ,jut~lui.~ ~10.v ~'Iiè11I.v p i  

vièt~tîci~t se /dtrin~Irc~ tlc I I U I I . ~  t+c/~~t.(i'Lj lezrr li\,r-èr oz/ cl'url ~r'cri~iil bûclZ"' 

Entre ces lignes on li t  aussi qu'ail delà de l'apport en matière d'organisation de l'atelier par le 

" l~Ïer~ ï" ,  il impose un cadre nioral qu'il veut strict notaniment dans les rapports de clientèle. 

En effet, i l  faut savoir qiie la pratique de l'avance sur coininande représente pour bien des 

unités artisanales, le principal moyen de tlnancenieiit courant. Disposant d'une faible assise 

financière, l'entrepreneur jongle fréq~ieininent entre ses difl'Srents tiroirs : les obligations 

familiales et sociales et une trésorerie d'entreprise peu importante. La conséquence directe est 

illustreroris au fur et a niesure les diriiensinris que re\.èt cette pratique 
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que, lorsqu'il y a coïncidence entre deus tichéances, il est amené à établir un calendrier de ses 

propres priorités. Les coinmandes ne sont jamais honorées à temps. En général, il préfère 

braver le courroux des clients que de manquer à ses obligations sociales. Les réputations de 

manque de sérieux, d'indélicatesse qui entachent la corporation des maîtres-artisans tiennent 

en grande partie à ces pratiques financières. 

Dans les structures é\.oluées où le début de di\ersitication des domaines de compétences 

mobilisées dans le procès de travail entraîne une spécialisation accrue des rôles, la 

participation revêt des formes précises. Le rôle du promoteur a tendance à glisser 

habituellement \.ers un rôle de manager. Dans cette mise en retrait obsenée, l'entrepreneur 

professionnel et I'entrepreneur non-professionnel sont, en rkçle générale, logés a la même 

enseigne. Entouré de collaborateurs chargés de le conseiller dans des domaines techniques 

précis, le patron a un rôle exclusivement administratif. I l  cominunique et explique les termes 

des coininandes reçues, approuve ou rejette les propositions de ses collaborateurs sur la façon 

d'exécuter telle ou telle commande, sur les orientations commerciales, la stratégie générale de 

l'entreprise. Sa personnalité, son tempérament déteignent encore fortement sur l'organisation 

et sur le déroulement du travail. 

II  arrive que le patron porte plus ou nioins régulikrement la casquette de superviseur et qu'il 

descende directement dans les ateliers pour s'assurer du déroulement de telle ou telle 

séquence, voire mettre la main a la pâte. Cela veut dire qu'il possède déjà le savoir 

professionnel adéquat mais que ses charges de direction. l'échelle de l'activité font qu'il ne 

peut plus prendre de manière régiilikre une part active dans le procès. 

Nous aiTons trou\+ le cas d'une unité d'électroinécanique industrielle oii, le dirigeant (10- 

M.D.), très imprégné des théories du management ( i l  suit régulikrement des stages et sessions 

de forination et expérimente de noiiveaus rapports avec son personnel), estime coinine une 

obligation de ne pas laisser se creuser un fosse entre la direction et la base. ",/'cri C ~ I ? Z ~ ~ L > I ~ C ~  

~ L I I .  ob/e~iir I I ~ O I I  (,.-4./). Boii u i ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ l ' l i ~ ~ i  il C S /  .vfir q~l'~ivec> lu 4v0111i11e L ~ ' ' ~ . Y ~ ~ ; I - I c ~ I ~ c : c ~  ( / l ~ ~  ,l'ci; 

ciccznnz~/c~e, /es ,fi)lnzcr/io~z.v conq~/:n~c~i/u~~.cs  qlre ,jrcii .vzri\,ic).v (/uns L/C).S ~k)111ui?le.r C O I ~ I I ~ I ~  /CS 

re.vsoz~rcsc.s him~triiic~.~, /cl clroi/, /ci gcslion, je / I C ~ I ~ . I -  2/ro sci/i.yfiii/ cJ/ ITZC L ' O I I I ~ I ~ I C I '   de.^ r~rppo~*/.s 

~jztc I I I C  ,fi1171 1e.v r~c~.v/~o~i.~trblc~s t/'cr/~~/ic~l: :\ hri.~ hoif, c-'e.v/ /d~i.s $)1'/ ~jzie nloi. ,le c.orz/i~irtc Li C/r.c) 



crb.sorhk pur 1c.v n~ui?trcil.s /èckniyt4e.v, .;hi hrsoin d'upprendi-c leas nouvecri4/&.v. l i r  ~~oi.s ,jfrri 

besoin de lu pru/iqllc. .Je .SUIS C ~ I I I I I I L '  1112 uvioi~. L'u~,ioll u hèsoill de .ve poser pour sc 

ru~~ituiller, ~Iéchurg~r U I I C  ~'urgui,vo~~ O/ CI? cllurger trne crufre. C''es/  moi^ cu.v. Dhilleur:~ 111e.s 

~tnj.do)/é.~ P I I  prc!fï/erzt pclrcê ~lti%us i?'ont pus clcc*è.s UZLY noz~vccru~L;.v /c?chiziyue.v u1or.s yzr'i1.v ont 

h~'.voin pour SC rè-~.;cler. pour s 'unz~liorër". 

Toutefois, il faut tenir coinpte du fait que l'entrepreneur n'est pas toujours un technicien. Dans 

certains doinaines d'activité en particulier (fabrication et conditionnement de produits 

aliinentaires, esploitation inaraîclikre, nettoyage industriel), les coinpétences du créateur de 

l'affaire n'entretiennent sou\.ent qu'une proxiinité négligeable avec le inétier pi\ ot de l'activité. 

Ainsi dans la boulangerie, certains indi\.idus qui y ont découvert un créneau d'investisseinent 

n'avaient au départ aucune connaissance liée à la pratique professionnelle : la fabrication du 

pain. Leur rapport à I'acti~ité est par conséquent médiatisé par des collaborateurs qui ont la 

charge de veiller à la bonne marche de I'enseinble. Le chef d'entreprise est véritablement lin 

gestionnaire dont la qualité de direction, les décisions reposent exclusi\~ement sur les 

recon~mandations plus ou moins avis&es de ses collaborateurs. 

Ces collaborateurs sont en rneme temps des personnes-ressources, maîtrisant les habitudes de 

tra\.ail, les iiianikres de tra\.ailler avec les interlocuteurs dans les ininoteries, le comporteinent 

de la clientèle. les périodes de siirchauf'fe à prévoir ..., sans compter aussi les ficelles et trafics 

liés intrinsequeinent à la pratique professionnelle. Dans la fabrication du pain cela renvoie aux 

différentes astuces utilisés pour produire en deçà des norines fixées (gonfler les baguettes en 

iitilisaiit de la levure et éconoiiiiser ainsi de la farine). Ils ont inanifesteinent beaucoup de 

pou\.oir, a tel point qu'ils peuvent se li\-rer à des actes de détournement en toute impunité et 

grever lourdement la trésorerie ou n'en faire qu'à leur tete et faire ombrage au propriétaire. Le 

plus souvent, le patron. surtout s'il est novice, inanifeste alors une grande inéfiance y&-à-vis 

de ce genre de collaborateurs. tout au inoins jusqu'à ce qu'il intège lui-inèine les subtilités du 

métier. Pour é\.iter "tltt/rc~ rctnv cc.v.vè r.ozllé", i l  utilise divers stratagkmes pour réduire leiir 

autonomie en inultipliant par esen~ple ses inforinateurs, en plaçant des agents qui lu i  

rapportent les faits et Zestes dans les ateliers, en inettant en place de \.errous (double 

signature, procédures de contrôle réciproque). 



11 esiste une nianière indirecte de participer à la inarche de l'organisation en répondant aux 

différentes sollicitations sociales, en consacrant une partie de son temps a des \.isites d'amitié, 

à des réunions associati\.es. Cette fonction représentative s'inscrit dans une logique d'entretien 

de réseaux de partenaires ou de personnes-ressources, dépositaires d'informations et d'un 

pouvoir décisionnaire. 27-M.Sy qui dirige une entreprise de bàtiment et de proinotion 

immobilière illustre éloquemment ce point de kue. Il est entièrement dépendant des 

informations sur les chantiers en cours que \ eulent bien faire reiiionter ses collaL7orate~irs. 

Cette organisation n'est pas étrangère d'ailleurs aux nombreuses difficultés traversées par 

I'entreprise. Son rôle dans I'entreprise consiste à présider les réunions avec ses techniciens et 

ses coinmerciaux. C'est sa signature qui lance ou arrète une production. Cependant, i l  

consacre le plus clair de son teinps a courir les administrations (banques, ministère) pour 

débloquer une situation financière ou douanière. Il répond (mèine si c'est durant ses heures de 

travail) à de nombre~ises invitations, reçoit beaucoup de personnes à son bureau et se rend 

fréquemment à ~ouba'" visiter son marabout. Ces quelques éléments sont caractéristiques de 

l'iinplication de l'entrepreneur : la \lalorisation de l'action, la variété et la fragmentation de son 

action, mise en rapport avec son organisation et un réseau de contacts. 

11-1.2. L4 PRISE DE I>ECISIOX.S E.VTREPRE,VEURIAIaE.V 

Le second aspect que prend I'iritenrentiori du diriseant d'entreprise concerne la prise de 

décisions portant sur 19acti\.ité. L'entreprise est un projet Sconoinique. La qualité 

d'entrepreneur s'entend comme une capacité a prendre des risques, à essayer de ployer les 

incertitudes. Elle expose soujTent à prendre des décisions et à fixer un ordre de priorité à ses 

actions. La prise de décision n'est pas immédiate. L'entrepreneur applique une intelligence 

pratique sur son en\,ironneinent. sélectionne les éléments conibrrnément à ses finalités, mais 

aussi confonnérnent à ses capacités d'analyse. Dans cet exercice, il utilise des éléments 

d'information, des supports qui peuient être nombreux et 1,ariés. Son chois doit alors ètre l u  

en fonction des critères que nous avons jusque là retenus : le t!pe et le ni\.eau dans Igacti\.ité, 

son niveau d'instruction et enfin. en tenarit compte de sa \ ision stratégique. 

75 1 Touba, capitale du mouridisnie, est située à en\'iron 150 kilomètres au nord-ouest de Dakar. 



Dans le cas généralement observé dans notre enquête, les limites du travail sont fixées par les 

contrats passés avec des clients. Ce sont ces contrats qui indiquent clairement la nature de la 

production, le montant des finances nécessaires, les délais de li\,raison. Certaines structures 

produisent par ailleurs en fonction d'un inarché régulier. Lorsque le promoteur peut se 

prévaloir d'une connaissance des goûts et des capacités d'absorption de ce inarché, i l  dispose 

d'éléinents comparables à une coininande précise. 11 ajuste au inieus sa production. Dans ce 

cas précis, le facteur détenninant de la production est les disponibilités de financement dont 

I'entrepreneur peut bénkticier. 

Tableau 50 Les formes de décisions entrepreneuriales 

De manière générale. c'est le commanditaire qui finance le procès de fabrication par 

l'institution de la règle de I'akance. L'avance représente une part du montant du contrat passé 

entre le patron et son client. Etant donné les fbrines de contrats privilégiés (ils sont basés sur 

la parole donnée), elle est une sorte de gage de la crédibilité de l'ordre. Les forines 

d'engagement sont effectivement trés diverses. Cependant, ce sont I'engageinent oral et la 

relation de confiance qui constituent les formes les plus souvent privilégiées. Nous avons déjà 

mentionné les caractkristiques qui expliquent la doininance de l'oralité et de la socialité dans 

les rapports de clientèle . I'illettrisine est largement répandu dans le milieu entrepreneurial 

inais,aussi dans la clientde. les tra\ aiix engagés si frkquents clut: demander un gage serait une 

sorte de dkfiance \ is-à-\ is de l'entrepreneur auquel on s'est adressk souvent siir la base d'une 

recommandation. 

forrn. décision prod. 

Non-réponse 

avis de mes collaborateurs 

jugement personnel 

cahier des commandes 

combinaison des différentes formes 

TOTAL OBS. 

Nb. cit. 

- 3 
7 

5 

43 
16 

73 

Fréq. 

2,7% 
9,6?6 

6,8% 

58,990 

21,9?/0 

1 OO,O% 



Pour ce qui concerne par exemple l'atelier, la relation coinmerciale froide et anonyme est rare. 

Les négociations prennent toujours une tournure très con\.i\fiale. L'avis du client sur tel ou tel 

événement sportif ou politique qui occupe le devant de l'actualité paraît a\.oir autant d'intéret, 

en tout cas occupe autant les protagonistes, que les précisions techniques de la commande. La 

parenté à plaisanteries vient souvent en rescousse dans les argumentations, les discussions sur 

les pris ou pour désamorcer un blocage dans les négociations ... ",J1è.v.vuie /oz~jozlr.v, nous dit à 

ce propos 04-C.D.,  le recèi~oir 111è.v c*li~~z/.v LIC ~~~ut l i$rè  N cae yu'il.~ SC , ~ C J I Z / ~ I I I  Ci /bise. .4j?r2.v 

/ozil, cc .vorzi  de.^ gens c-rri orz/~fùi/ I1ef/i)r( . . de SC) d&j7lucer pour V P I I I I .  Ille voir. Ils do~ztîriz/ sens N 

111oiz crc~ii,i/i. ('elu è ~ ~ / r u î t ~ e  LIc).~ ohligu/ioi~~ /u); LIUT/. 0 1 7  IC?S I ~ I C V  ù I'uise, e/ orz.fÙif (10 no/rè 

~tliezt+~ pour les xu/i.y/i~ir~ /sedu1 solilml. OIT 111o11tre notre cululog~~e, oit di.vctde de /ou/ C! de 

rici?, lu striv, pour Ië I I I C / ~ I ' C  Ù I'Clixe. ,le i9eiLY qzrè lès gens soien/ sulisfùils de I'uccueil, c o r ~ ~ n ~ e  

ils tloii?ërz/ ;Ire scr/i.~fi~iil.v tlzr /rcri:uil qu'on .fui/ poz4r eu-Y. C."e.v/ comnze çu sèz1len~e1zl qzte 1e.v 

ger1.v 1*017/ pr<f;rer iyc~iir C / ~ C :  loi p/z4/ô/ que L'ITCZ U I I  L I U / ~ C " .  

La coininande, en mettant des liquidités à la disposition du patron, accorde une capacité de 

produire en aliinentant la trésorerie de I'atelier. Elle permet le financement de l'achat de 

fournitures qui vont sen-ir à son exécution et à la finition des coinmandes en souffrance (parce 

que les avances qui ont été perçues pour leur exécution ont été dirigées à d'autres usages). Elle 

participe dans une autre mesure à la constitution d'un fonds commun de matériau et 

d'outillages aux autres coniinandes de l'atelier. Elle accroit la inarge d'action du patron, sert à 

couvrir les dépenses de fonctionneinent (le regleinent de factures di~erses, tes dépenses 

courantes de I'atelier cornine le repas des einployés). Dans certains cas, elle est utiljsée pour 

effectuer des dépenses hors de la sphère de la productioii, a l'entretien de la cellule 

domestique par exemple'". Enfin. le produit cominandé représente une garantie de rentrée 

d'arzent. Soit le coininanditaire erse le con~pléinent dû et il est I I \  ré, soit la coiiiinande tiiîie 

n'est pas IivrPe et alors au bout d'un certain laps de temps, elle peut être exposée et kendue. 

752  Cf cas de 17-B.T que nous almis rapporté . s I ~ / > I . L ~ .  
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Tableau 51 Types de commandites 

La décision de coininencer l'exécution d'une coininande prend deus aspects. Soit il s'agit 

d'actions riguliéres, faisant partie de la routine auquel cas les dicisions sont assez unifonnes ; 

soit alors il s'agit de nouvelles orientations à donner à l'activité (chois du patron ou exigence 

d'un client) auquel cas les décisions sont moins autoinatiques, un peu plus longueinent mûries. 

Dans les activités de production ayant pour cadre un atelier fonctionnant sur le modèle 

traditionnel comine dans les inétiers de l'artisanat moderne (riparation automobile, bàtiment 

second oeuvre, confection sur mesure ...) le déroulement du procés de travail suit Lin 

enchaînement séquentiel assez stable, propre à chacun d'eus. Airisi nous raconte 72-M.D., 

"1or.vyzi'tin uzi/ontohili.v/c rrot~.v pri.se111e SU \*oi/lrre el1 purt~ze, Il 17ozr.s I I I L I ' I ~ Z I ~  qtie1quc.v 

i r ~ f ; ~ r ~ ~ ~ ~ ~ / i o ~ t . s  ù ptrrvir tlesc/uel!es ~lozrs nl/«i?s éruhlir r111 ciiugilosiic~. I! r-tous clil pur C S C I ~ I ~ I ~ .  

I I I ~ I I  U ~ / C ! I ~ I I U / ~ Z I I ~  dkcoitllc). ,IL/ /e ntij/.v c.11 ruppol./ ui)cJc Ir~~Iec/ri~ic~n.  BOIT. .SI C'L'.Y/ Z I I Z  171.ohl21ttë 

nlc:ciririy tic, .je ,suis yz1~~1Ie.s .sor~/ 1e.v /?unne.v qui ~ ~ \ > I C I ~ I I P I Z / .  friqtici~lri~el~l : /e.v iVis plu/ irzc;e.s. /es 

hO~gli?.S, /C C ~ J ~ ' ~ U I ' U / ~ Z I I ' ,  /c' L/C/CO.. . ( "e.~/ PLIr 1OIi.V /CS OI'~CIJ1C.F (l l i? .(.'IISCII/ CI.CYL5 ,YOM1~CI?/ ~ l ~ ' 0 l l  

co~~uncncë ù cl~ercher.. ("es/ iylS.s .sëtrlenzett/ yrr'o~r pczr~ concltrre r/è Ir grui~ilè' LJL' lu ~ ~ C J I I I Z P ,  

.vrilLfiru/ in~nlohili.v~r ltr iqoi/tn.e or1 l7u.v ; ce qu'or? è'vifë c1iirt.s lu I ~ ~ C S I ~ ~ C  c h  po.ss~hlë ~ U I - C L '  CJ IM 

1ë.s ~lieir/.r O I T /  .~OI / \ .L~I I /  1111 he.roiir zirgc'i~/ de le~lr \>c~lzict~le cl/ p u r c ~  CJU'UU.~.SI, pozir 12o1i.v. gurder 

une i.oifzrre clcr11.v trrr i~it~lroit co111111e ic8i (...) co171por/~ cles ~~i .v~~t ies" .  Le diagnostic consiste à 

envisager les pannes des plus courantes aux plus inhabituelles. Le long exercice produit des 

rifleses professionnels. Si on ajoute que le chainp des possibles est relativeinent limite, les 

prises de dicisions revètent en fin de coinpte un caractkre routinier. 
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Dans le cas de la confectiori sur mesure. du biitimerit, de la menuiserie, le processus de prise 

de dicision est aussi court. iiieine si la prestation est toujours personnalisie. Après avoir reçu 
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des précisions du client, le patron reproduit un ensemble d'actions qui ne change pratiquement 

pas d'un client à un autre (prise de inesures, de\;is), tout comme le déroulement concret des 

prestations. La gérante d'un atelier de confection de quartier (34-A.D.) décrit sa façon de 

procéder en ces terines : "/es.jL.nirtle.v qzrcrrîcl c.1lc.s ~~ier~lie~zi ici PIIPS, O I Z /  u11 1nod2l~ hie11 erz /Cie. 

l'e/zc/ur-tr yu'c.llcs rtlè / P  d&c.ri\.er~~, moi , j '~s.vui~ clc. Ic cIos.siricr uu jirr PI  ù rtzci.szn.è. .Je 11c'u.ï 

e.s.s-vr tlc 1e.v ir?fluencel. j~enclirrtt c.c>//c tkescrpiioir, crt ~fili.vuiz/ vuloir pur escrtzpl~. qu'oli 11e 

]>et[/ P C I S . ~ U I I - P  /c~ / /L '  C I C ~ I I O I I  sur IC-'/IL' pi2co oz/ q141)11 ~ P Z I /  le-fuirc qzie J f u ~ ~ e . f i l C ~ o ~ ~  purce ~ U C  lu 

quulilk ci14 /is.vu I I P  l ~ c ~ n t ~ c /  pu.v heuu~ozp de ~ ? ~ ~ r ~ i i j ~ ~ l u i i o r z ~ ,  ~ Z I C '  lu i ~ ~ ~ c l u ~ z c c  es/ ù / P / / P  coup P... 

Apri..~ je prc17dv .ves rt~e.vm.c.v, 011 eli.s~'~i/e tlc / f u \ ~ ~ ~ ~ ~ c ~  cj V C L S C ~  poz~r I'ucI1u1 L ~ P  fi)zcl.~~iiia'c.v. 

,Corriwi/ s'il I I ; I ~  u yu.v tlc irui~cril c ~ î  C ~ Z I I : ~ ,  je s o ~ v  IL'S j~ir011.v. O . Y ~ ; L - Z I I ~  lu couj~e PI tIo1~11e /PX 

L!OII.S i g r i ~ ~  dr~rs.v~r~lh/i~ge". 

Dans le secteur de la réparation, de la n~aintenance électrique (froid, climatisation, génie 

informatique) la réception des coininandes est effectuée par le patron dans les petits ateliers 

ou lorsqu'il s'agit d'unités à plus gande Cclielle, par un service composé de techniciens. Ce 

sont eus qui enregistrent les demandes d'intervention, les descriptions de panne, établissent 

les bons de réception a\.ant de les ainener dans les ateliers de réparation. 

Dans les struc,tures qui disposent d'une marge de inanoeuvre importante en matière de 

trésorerie, la capacité de produire en dehors de toute corninande fenne entraine d'autres 

déinarches dans la décision d'une mise en production. Dans une fabrique artisanale de 

chaussures qui disposent de facilités financittres non-nésligeables, le travail s'effectue à la fois 

sur la base des commandes et sur les décisions du patron de lancement des nou~~eautés. La 

prise de décisions bien que se voulant méthodique relè\le d'une démarche pour le inoins 

einpirique. Les ~nfoniiatioiis sur lesqiielles le dirigeant s'appuie ne sont pas véritablenierit 

assimilables à des documents statistiques. Le patron nous a efkctiveinent confié qu'il 

dépouillait fréqueinment les talons des coininandes pour diterminer les zones où les 

coiiin~andes a\*aient été plus fréqiientes et celles où i l  fallait fàire parler de ses créations. Pour 

cela, i l  recherche des iiianifestations à y parrainer : des tournois de football. des "iutrnhcd". 

757 Le "tcicz~rhecv." est une searice de tairi-tarn qui se déroule eri iiocturiie. 
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Toujours dans cette inème idée d'une autonomie financière du producteur, nous pouvons citer 

le cas de cet autre artisan cordonnier qui ré\*éle en même temps le système de domination des 

commerçants sur les artisans. 56-M.G. tra\'aille avec les conlmerçants des différentes places 

de marché. II travaille "sans filet", c'est-à-dire que contrairement à ses collègues artisans, il ne 

reçoit pas forcément d'avances pour les commandes. Etant donné que c'est lui qui démarche 

les cominerçants, ceux-ci imposent leurs conditions. Il apparaît qu'ils cherchent en particulier 

à minimiser les risques et donc leurs pertes éventuelles. Pour cela, ils acceptent les articles 

finis moyennant une petite avance. Si leur écoulement est satisfaisant, ils versent le 

complément. Au cas contraire, les invendus sont retournés tout simplement au fabricant qui se 

retrouve avec un stock plus ou moins important. 

Dans les structures à caractère industriel, ce sont en général des éléments bien plus objectifs 

qui aident à l'élaboration des plans de production et des cahiers d'opérations. Curieusement, ce 

type de démarche rationalisée s'avère aussi peu fiable et pajfant en définitive que les méthodes 

einpiriques de prise de décisions. En effet, l'environnement technique n'offre souvent pas de 

garanties de stabilité qui pennettent aux prS\.isions minimales de se vérifier. Un entrepreneur 

d'une unité industrielle de fabrication de chaussure nous a rapportC que son projet de création 

a failli ne jamais voir le jour et ce, inalgé une étude de inarché poussée. Le site conseillé et 

qui était décrit coniine pou\.ant accueillir des unités industrielles léçttres est un domaine 

alimenté en courant de basse tension. c'est-à-dire celui qui est réservé habituellement à 

l'usage domestique ! 

On peut encore citer ce patron d'une sacherie (49-Y.A.S.) qui rapporte des pratiques 

cori~inerciales concurrentes iinprti.visibles qui viennent fausser toutes les prévisions que l'on 

peut faire. "1,or.v (le 10 ik.l.lii$l,e -f?/e c/ë 7Clhtr.vki pcrl. c.rcnzlde, espl ique-t-il, /es huc~l-br~ol oilf 

l i ~ / ~ r ~ r / c n l e / ~ /  iiioizt/C! IL. t~~clrclli; UI:L~L' ~Ic).v .~uL'.v el1 / ~ u J . I I : ~ u ~  ill~pol*/k.v d i - 1 ~ 1 ~ .  ('ë.v ,suc.s .v011/ 

i7endu.v bien .stir. 2 c/c.v l~i+i.ï l > l ~ ~ v  hir.v y zrë 1c.s /l<î/l.c.c.. Ho11 lë co17.von111ze/c~ur et Ics inzpor/ir/ëinu. 

O C C U . ~ I O ~ ~ ~ ~ ~ / , Y  ,V 0 1 1 f  /rOliI'k /PlIr ~ 0 1 1 1 / 7 / ~ ' .  ;\ lUl.'i 17011.Y, O11 (1 Cl1  Ù,f(/ll*k! (/il<'<' ~ ~ 1 1 ~ 1 / ~ 0 ~ ' / ~ 1 / 1 / . ~  .S/OL'~.S ,Sl/I'  

1ë.v brus. 0 1 1  11ë p o z / ~ ~ ~ i l  pu.s /~~-C!i>oil' Iet~r in/Pr2/ szrhi/ poia. cc. connrc.rcc. .Je c8~.ois yu'orz pet// 

e.vsuj'èr tle ~.ii~uliscr rri.cPcL c/c..r cio1lc'zrr'rC1i/.v I'~c/.Y. /C.S I,rhu~~r~i.v /WI. r1 .~~/?1/d~ 111&171e .s'il.(. . ~ 0 1 1 /  11'2.v 

Jzrr:s en uffiirc.~. -. A4~ri.v ho11 /ci, inênzc. c>u.\- [les Libanais] ri 'o/r/ rie11 /7ir.firil.c. QIIUI~LI  0 1 1  rèprc>~zd 

/es />rc;v 1.v i o~z .~  por/uti/ .s111* cGc>//c) ~*cr117pug17e, o ~ i  cl.v/ L I C ~ ~ ~ I  C.st'. 



Un autre dirigeant d'entreprise, fabricant local de grandes inarques internationales de produits 

chimiques (20-B.M.), évoque lui les incertitudes liées a la disponibilité des matiéres de base, à 

l'anarchie dans le monde des armateurs. "7bu/ d'clhord on pu.sse 11o.s ~'01711~1u1zcjè.s /rois ù  si.^ 

11loi.v ci I'ui'u~~ce CI?  ope oz1 cl11 Asie. /,es fils circule~z/, les uccords son/ fïizali.c.2.s e/c. I,e 

clicrrgen~e~~l e.s/ efji;~*1112 sur tlit nu~-il.e ~ l o ~ z /  IP  sign(rlen?e~~~ i 1 0 1 l ~  e.s/ c/ollné uvrc pi.éci.sio~l. .4u 

porî cl. l.><xkur, son urrirlkc nolis e.s/ ur~~ot?eke. ,421 n~ome~zt dtr ~/6clzcrrgcment on vtclperqoit que 

ilofre ~01i.s II'U l7u.s 2/è enrh(rrqué ozr u1or.s clu'il u 616 d2hurqué duits zu~ uulro port. 

1<6ccnu11e11/, c'es/ 70 tollire,s de I ~ I u ~ c / ~ u I I ~ ~ . ~ L ~ . ~  qui .v011/ res/&e.r ù qtrui. /YI bien potrr nc pus 

ucci~~i~zrlc~. 1c.s t1c;lcri.r c~ c;i'i/er 1cl.v ~ Z , ~ , / I I ~ C S  de sfock, oi? ~ ? ~ u l / i p / i ~  1e.v ~ O I I U ~ I C ~ I I L I ~ S  cllez c1e.v 

fi)tn.~ti.o.scz~ls ci~ffi;ren/s. cè qtli 1 * ~ 3 1 /  c/iiil'è ( / I I  'oiz imn~ohilise hecrucozp L/C cu.vlz. / I  est tlzrr th 

gérer xu11.s 1luvigt.i~r pc~i:fi)is d S I /C .  Alo~s,  I I ~ I I . V ~ N ~ , ~ O I I . F  des prSl?i~io~~.s e1îlr.e six et lrzril 11loi.s. 13 

niênte uvec celu, il urrii~e~fi'éqtre1121i~eizt qtl'on ui/ lies prohlèines". Cette déinarche consistant à 

travailler sur un stock roulant et à constituer un stock de sécurité pour une autonoinie variable 

en fonction la capacité de trisorerie a été observée aussi dans une fabrique de matelas. 

D'une manière çénirale, la prise de décisions est un processus centralisé qui revient en dernier 

lieu au patron, notamment pour tout ce qui est d'ordre financier. Cela, quelque soit la forme et 

la taille de l'organisation. Les dirigeants des structures de type P.M.E. affinnent solliciter 

régulièreinent l'avis des cadres. surtout lorsqu'eu>c i-i~ème ne peuvent se prévaloir d'aucune 

expertise dans le inétier pivot de l'activité. La sollicitation de l'avis des personnels inoins 

qualitlés est assez esceptioniielle ; elle n'intervient que sur des questions touchant la vie des 

ateliers. 

Un autre aspect de la conduite entrepreneuriale est en filiggane de ce inodèle autoritaire et 

centralisé. II se rapporte au refus obstiné de partager la propriété d'une affaire. Très peu 

d'unités fonctionnent effectivenient en société et dirigées coinme telles, inème si ses statuts le 

stipulent clairement. 



Tableau 52 Les origines des moyens financiers mobilisés 

Le directeur d'une unité de fabrication de produits en polyithylène qui a connu quelqiies 

difficultés liées pour part à une mauvaise çestion et d'autre part à un conteste de concurrence 

dure, a ainsi toujours repoussé les offres d'association d'un homologue dans une situation elle 

aussi non moins délicate. "( 'c~le crr/repr.i.re je Ifui i*o~rlz~c~ cl je / I ~ I I . S  ù u.rszr~t~er .ru 

rc- i . s~~o~~.~ubi l i~~ ji4.vc/ufci cc qlrè jc 1z1c~n ut plln les ~ I ~ J ~ C I Z . ~ .  .le ne pc>ri\- 17u.v II~'U.~.SOL'~CI- Cj 1111 

incolznu ljuntburl. 11 JI u ~iè.v ~e11.r q111 ~ i i l / / e ~ i ~ i e ~ z /  que lu r(;i4.r.v1/e de.r ~11~1re.v po~lr ili'liii* 

pur/ugcr ; ~ ' I Z S I I I / C  c 'c.v/ 170~11- / ~ z I /  preli~Irc?. 1V011, çu cfcx/ I I Y ~  .fil~sile, .je I I C  I f i~cct~p~c 1 7 ~ ~ ' ' .  En 

fait cette attitude s'explique d'abord par I'illettrisine des entrepreneurs. Ne coinprenant pas 

toutes les subtilités d'un pouvoir partagé, ceux-ci estiment en général devoir perdre la maitrise 

de leur affaire. Ils craigment une dépossession progressive d'un projet qui a été la raison de 

leurs tracasseries, de leurs sacrifices. C'est pour les ~nêrnes raisons seinble-t-il qu'ils refusent 

le crédit. ''('elle c~~~/~-c~pri,ve, nous esplique l'entrepreneur préc.édent (49-Y .A.S.), jc l'il1 

f111~lll~~~C' Ù / l i J l l / ~ ? ~ ~  [/O 98 1711 / /1011 .~  ( / ~ ) , f i ' L / l l C . ~  Ui7(/11/ ~ > I ~ ( ~ I I ~ U / ~ O I Z  ('1 Ù,fi)lld~ prO/7re.S. ksl,~C' l l h I ~ ~ 1 . ~  

/?LIS ~ ~ 0 1 1 1 7 1 1  /014/e.Y Ci?.V L / / ~ ~ ~ C ' Z I / / C ' . Y ,  . . cl//C' ~ ~ 0 1 1 / 1 1 7 1 ~ ~ 1 ~ ~ l 1 /  Ù 1 l l f ~ f 7 ~ C ~ ~ / ~ 1 7 l ~  Ù 100%. f , f ~ l l ~ 1 7 1 C ~ 1 7 / ~ / ~ O l l  

coiipiîul Ù I l  4.000.000, n ~ o i  jc lie / h i  ~ L I I I I U I S  \~oz1111. Ho11 ~ 0 1 7 1 1 7 1 ~  c12/ui/ Ic 1.: / ' . /  [Fonds de 

Proiiiotion Economique] cizlc,j')ti ~r~'cc)p/L;. .Jkii CIICOI-C 93% cles uclions. Ho11 nwin/ë~~un/  si 0 1 1  

1j1e di/ C ~ I I C O ~ C )  q11 'i/,f(i~l/ ~ Z I C ~ ,  j h ~ , ~ ~ j ? / e  c/c*.v 17ur/ I C ~ ; ~ U (  ioli.~, 1110 1 je c/I.\ 17017''. 

Par ailleurs, un systèine de crojVances particulikrement prég~lant cristallise les craintes et leur 

accorde une torine de justification. Selon cette croyance, certains indiilidus, en s'alliant avec 

des esprits inal6fques. disposent de moyens décisifs pour éliininer leiir rival et réaliser leurs 
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objectifs de pouvoir, de prestige. Cela va de la neutralisation des partenaires - leur parole sera 

toujours plus entendue que celle des autres - a leur élimination physique par la maladie ou par 

la mort. Or, la copropriété, coinme la position de chef du reste, offre un cadre privilégié de 

manifestation de la jalousie, de l'ambition et constitue donc un terrain propice à ces pratiques. 

Les chefs d'ateliers artisanaux démontrent une pratique de type plus paternaliste (inten.ention 

dans la sphère pri\.ée des einployés, présence aux cérémonies familiales, influence sur 

certains choix, intervention dans le réglenieiit de conflits où l'employé peut être impliqué). 

Les relations professionnelles apparaissent ici coinine en continuité des relations sociales. On 

ne devrait pas pour autant conclure à une reproduction du système professionnel traditionnel 

dans son intégralité. En effet celui-ci est l'objet de inultiples détournements et transformations 

qui donnent lieu à des formes modernes de mobilisation de la force du tra\.ail constituée par la 

famille et les reliés sociaux. Les deux raisons principales qu'on peut avoir à l'esprit pour 

expliquer cet état de faits tiennent i ce que : 

- la sphère de la petite entreprise abrite des métiers ayant une histoire indissociable 

de l'évolution du terroir. Les métiers sont régis par les codes de ce inêine terroir 

(répartition des compétences socioprofessionnelles en castes notamment) ; 

- ensuite, les entrepreneurs activent au gré de leurs intérêts tel ou tel levier social, lu i  

résenre un usage nou\.eau, en construisent le discours de légitimation approprié. 

61-O.T. est de ces entrepreneurs qui illustrent ces points. Issu d'une famille de /2g (forgerons), 

i l  a suivi un apprentissage dans le cadre familial jusqu'à sa majorité. Après un passage sous 

les drapeaux, où il reçoit une formation Iégére en chaudronnerie, il revient dans l'atelier 

familial pour prendre la succession de son père. Dans un premier temps, il poursuit l'activité 

nonliale de fabrication et de réparation d'ustensiles de cuisine qui sont écoulés par des 

colporteurs dans les diffkrents quartiers de Dakar. 

Le tournant de sa pratique directoriale sera le lancement de la fabrication de "n~hrrnu" 

(ustensiles de cuisine à grande capacité que l'on utilise dans les céréinonies). I I  se concerte 

d'abord avec son pére siir l'organisation qii'il ireut mettre en place. II impose à celui-ci 

d'activer ses relations poilr proposer et faire connaître cette nouvelle production. Deux 



obstacles restaient à con~aincre les demi-frères de contribuer a la continuité de l'entreprise 

familiale, en inème teinps que d'introduire une répartition des responsabilités selon une 

logique de compétence (sans que l'on puisse dire pour autant que les règles de la 

primogéniture sont completeinent abandonnées). Les trois frères cadets ont été chargés d'un 

atelier chacun (moulage, four. démoulage et finition) aLtec trois ou quatre aides (des cadets en 

âge d'adolescence) sous leur responsabilité. Une soinine fixe est versée à chaque 

"département" au tenne de chaque réalisation d'opérations. a cliarge pour le "chef de 

département" de la répartir entre les mandats de ses aides, l'entretien de son outil de 

production. 64-O.T., lui. a pris en charge les questions d'appro~ isionneinent en aluminium, les 

relations clientèle, la coordination de l'activité de ces ateliers. 

II- I .  3. LA R.4 TlOJiY41-1S-l VON Af.4 A:4 (;ERLA LE 

Une autre caractéristique de I1acti\ ité des entrepreneurs concerne les tentathes de gknéraliser 

un type d'organisation modernisée au sens de répondant à des criteres de rationalité, de 

rigueur et de transparence. On 0bsen.e effectivement chez les chefs d'entreprise de moyenne 

envergure une volonté de doter leur organisation de moyens d'accroître son efficacité. Ils ont 

tendance pour cela, à reconstituer les comportements, les procédures et les cadres de travail 

obsenés dans le secteur administratif ou qu'ils ont souvent connu grâce à des séminaires de 

formation. Ils accordent une importance stratégique à la technicité et à des procédures claires 

et régulières. La dimarche se \.eut méthodique, tendant à imposer aux einployés une 

assimilation des normes et iraleurs techniques, gestionnaires. Cette démarche prend plusieurs 

formes. 

La première espérience que nous présentons concerne une entreprise de nettoyage industriel 

où le directeur (3s-L.M.) avait initié un programnie d1kCriture des procédures. Les cliefs 

d'kquipe devaient relever dans un carnet de bord les difftrentes tâches que les agents 

exécutaient, décrire le matériel utilisk et ses performances, dicrire les types de diffïcultis 

rencontrées et leur riatiire, le teiiips inoyeri inis à eskcuter chaque mission. De son propre aveu 

pourtant, il n'en attend que très peu changements effectifs. ",?/71.2.v 1ë.v rCu11iot1.v e.i/~lic.cr/i\,c.~ 

I c ~  cIw/i, c/Zqz~i/)c~ otit to11.s ~ c c c ) / ~ / ~  616) tc<t~/or l ' e ~ ~ ~ ~ ~ r t ~ t ~ c ~ ~ .  i\,lu~.v C O I I I I I I ~ / ~ /  I:OII/-I/,V .Y!)! / ) ~ L > I I C / I . ~  

/ ) 0 1 1 / .  L I O I ~ I I L ! ~  c1e.v I ~ I ~ ~ I I . I I ~ L I / I O I I . V  411e 11iitrc c ~ / ~ c ~ f ' ~ ~ ' ~ ~ . ~ ~ ~ I o i / ~ i t i o t ~  pourl.u ~ , ~ / i l i . ~ ~ ~ r  ,IL> tic .SLII.S /)u.v ... 

,Je .vc11.~ /)UI.  cotitrc~ q11'iI.v 0111 b~~111~01177 ~~ort~bitlc~.s pour tol~;o~,r,v />t-~;.v~~t7/c1r Ic,v L~/~O.VLJ .Y  ù 1~11r 



Conscient de ces blocages de la base, un entrepreneur (IO-M.D.) propose lui "trrre 

/ropict~fivu/io~~" des méthodes de inanageinent du personnel. "Je ~ ~ r o l s  yu'cri-èc Ic i1y7c tli. 

personnel yurort u. on ne pezr/ q ~ l e  , jotrcr le jeu, nlon/rel. cfc>.s q~ruli/éc. /tuniui~?e.s, re$r.ser lu 

rigidilc!. l'ur ~xe~np le  jfui .fui/ tle /ollc sorte qzle ~~' int i îo~. /c  ytrel oui~1.ic.r puisse ivènir. 111e 

/l-ozivcr, ljie .fu;re /7ur/ tle .vè,s /îroh1?11te.v ... l~'uil/èzrr.s, je 1trl12.vi/c~ i7u.7 ù ~Ie.vce11~lre Li I1u/e1ier. 

/ ' ~ ~ r c e  qtre d'crhortl j'ert ui hc.voln, n1ul.r uu.vsi / ~ ~ c c .  qu'i~lnsl, ,je Icirr u/?po,?e de pc!/i/e.s c/zo.vès 

duits Ic. 17tk/ier e/.je lue I - U ~ ~ I W C / I ~  (Irc~1,3-. .f 'ui pltrs \ '@~/~I I I /C;S  avec les gct7.v t/e.v u/elrel:v qu'Llvec 

le pe~:sonnel c~ti~nini.s/ru/~f; purcsè cjtrc Ic tlc~.s/N~ tfe lfe~i/re/~ri,sc es/ /7/us eli/re les nicri11.s de.s 

otri>rier.s q~r'e1111.e ~elIc..s (le /cl .vecrC/uir~ pur exe~ltple. /,P i'e.vj?e~~ qllril.v 17ze / ~ ~ ~ I O ~ ~ I I P I I I  cil taltt 

que c/i~.ec/czrr es/ ntoi1i.s 1171por/~rli/ que celui qtr'ils ltzc /2nioigr1elt/ cSonune e~z~elqtr'tr~~ clc. lotrr 

I I I O I Z L / ~ . .  llutz.~ /c. ntL;tic~r, .je ntuî/ri.se ytru~id I I ~ ~ I ~ I C >  j?ftr.v de cho.se.v q11e lu /7/trpur/ ii'e11li.e e1i.ï. 

(''es/ pozrrq troi y UUITC/, j k i g e  ytrelyuc cf~o.ve, ils r ~ e  ,se posenl 17121110 pu.s lu qzre~/io17 S I  c e k ~  CI U I I  

SCIZS... II reste i~iui~i/tituttt ù lie pus les Ccrusci; ù Ics Iniss~r Lrrt pozntoir tic co171rihtr1ion uzr.ssi 

111ir1in1e .vol/-il". 

Certains entrepreneurs seinblént mettre en pratique une éthique iniste, à double détente. Ils 

introduisent subtilement des nonnes et valeurs techniques tout en ineslirant la capacitti. de 

blocage, la prégnance des cléments extérieurs sur le coinportement des salariés (assiduité, 

sérieux au trahail) Dans les relations profèssionnelles internes, ils déinontrent en conséquence 

des qualités d'écoute et de sensibilité aux problèines du personnel, cherchent à établir un 

cliinat de confiance et ainsi acti~rer sa capacité de proposition. 

C'est par eseinple ce qu'on reinarque dans le témoigage cité plus haut ou chez cet 

entrepreneur d'origine européenne (20-B.M.) qui avoue a\.oir dû réviser ses préjugés a 

l'encontre de son personnel. "D'tr/7rCs cc. cluc ,j'ui~ui.v cru c~ot~l/,rc~l~u'l.e, le /rwi:lrll n'est /x~.v lu 

j?t,iori[& cles .~ului.i~;.v (111 Scr17~:g(rl. l:'/ 11 js u ~ C ~ ~ I I C O I . I ~  di' I - C ~ ~ S O I ~ S  qtii IL;gi/inlcn/ celle i~lc;~. I,c 

goûi tlzr I ~ U I Y J I I  c1c.v ,Y~~ITc;~LI /LI I .~  cJs/ loi11 cI'2/1.c ~ ' c f ~ l i  L/C.V .4.viutiqzrc~ po~rr IC peir que /i. co11nui.v 

~ l c j  ces pez~p/~.v. ' 4  I /  Sc~ti~~~~yrI, il 11:). 11 pi1.v I ~ C ~ I -  c>.~c!lnjd~: clcj I ~ I I I ~ I L ~ . ~  d Il1 f C / o ,  0 1 7  c/l/u/~i~/è le pc1?/ ilc> 



171oj'ell.~ (lurot? LI Ù /o/lglietn- d'ur7rlc;e. /<c.gulzkez /es cori/rwin/es quc po.se171 1e.v ~ / ~ f ~ r ' c ~ 1 1 1 c ! ~ . f ~ / c ~ . v  

re/igic~u.vc~s. II  j- el1 u i111e ~~~~17/uiric~. ()z~ur~d \*oi4.v pc)rzxe: qtie pour lu 7 u h i ~ ~ k i  L~~/ fNi /  clc~a.jotll=v 

sun.v /ruvuif, lu fi)rr/é ~IOII+I-  014 iroi.v ,jotil=v, CU cIe)~'Ietî/ uhc/rr-~~rz/.[ ...] Durlx I'c~r7/r+ëpri.ve ,j'u\!uis 

\~ralu corirzuî/rc? 1'm~i.v des cnrp10i~k.v polir ccc qui co~tcer.tie ces porl/.~. .Je I I ~  rtte jui.vui~ pers 

~l'illtrsion cjutrrt! I3 leto. riponse et leur c*~~pucitè J'ur?/i~~ipir/io~~, .le! 1 7 ~ 1 ~ ~  I ~ O Z I S  (/ire qirè.j'e11 NI  ë1r 

P O U / +  nzorz grutke. I1.s orl/ f i I l /  e1ë.v pr.opo.si/ions concr2te.v pour- Iesc~uelle.v, c'es/ i.r.ui. il r1 ' j 1  cr\wif 

]?US znzurzirtii/2. ( 'L' y u'ils clisuicnf en gros. c'es1 cltr'il ne .fh//cril pus qz~e 10s t~r'rf 1.v cIe !I'u\~uI/ 

clkpu~~eril detr.~ j'onr.v pur. përsorine. Il'uhord ce .vorz/ ~1e.c. \~olorl/uire.r yzii u.s.~zn.eruient lu 

c8on/i/7tri/c; LIU / / . i l~ '~ i / ,  /xi ;.Y /es ~ I T ~ / T / o ~ - c ; . F  ~ i o r ~ - ~ ~ o / o ~ ~ / ~ ~ i ~ ~ e . v  .vëruic~~t ~'01~.vigr1L;.s 2 10 111' de rÔ/c>. I .u 

corldi/iorl de b u ~ ë  &/LI;/  qliil 1c.v hèrlres de~?uien/ sire j~ui~&e.v c/i!cc' t41le prinw. Air/urt/ ciire qzr'ils 

( I I J ~ I I C I ~ /  rc;irgi ~ r t r  LIL'IG (/c /oi// csc) qz~c ,j1u\~ui.s '~r1~~1,scigc;. , 41c / / I7c~ i r r i1 t r .~c~r~~c~i~ / ,  or1 ri'u J U ~ I I U I . ~  pu 

uppliqtier ce ~Ii.~j>osi/!f'pur lu SU;/C. (.'ut-, \>OJ~L-'-\-OII,Y, durt.s L-es cu.s /ù [quand i l  y a des ponts 

plus ou moins légaux], /c-3 .v~:v/Cnre clc. /rurl.vpor/ C.Y/ L ' ~ I I I ~ / C ' / C I ~ I C I I /  clc;.vorg~~rii,s(;. lu zor7e 

ir~dzr.~/riel/e ]l'es/ ~ ~ L I / I ~ I ~ ~ I I I c ~ ~ /  /~ / I I . s  (Je.s.v~r?'Ie e/ /es ~ I I I / ~ / ~ ~ J C ; . F  orll ~ C U L I ~ O I ~ / )  (le r7luI Ù irrr-ii'er. Ù 

I1/1cla.c icsi, ils nc /rom.en/ pluv /u nlointlrè gcfr~oli~re.  (.*eiu pcrltuhe /'clc/i\)i/& ... /~17.vtri/~:, 

utrczrne udnririi.v/ru/ior~ nr .fOnctioruzc r~or.rnu/criren/, pu.v nt;rtre I!-lnzbu.v.sude c!e l.i.uncc~ [...]. 

Ai(~?n/erwrll ~ 1 1 7 ~  grc117(/c~ I?L// ' /IC ~/e.v dc!~~i.viorz~, . V U ~ / O U /  SZII'  16' p/uri d14 /ru\~ui/ SOI?/ pri~e.v en 

c«171rti1[r1, uprcs C I I  u\>oir pe~rl: U\'CC le j>e~:v~r~rz~/ .  ('e qzri e.v/ logiclue ; et moi je stris pe~v14eldk 

~ L I C  1ct.v ger7.v qui / r c ~ \ ~ u i l l ~ ~ ~ /  ici 0111  ( I I I C I L J U ~ ~  pe1r/ co1i.vc'iër7~*~ (jli'i1.v U S . ~ M ' C I Z /  ~r7e cër/uirze 

pk~-e/~~zi /:  c/e /'crl/r'c!~)r'i.ve. .2'0?4.v, 17ot1.v.fui.~orz.v rlolrc rtrci.~-ii~rrarl e t 7  l o ~ i f  cu.v potu' urrir!c?r Ù ce/ 

e:/e// cflespri/". 

L'oiivertiire du patron aux propositions de son personnel, sa capacité d'écoute produisent une 

dynainique interne qui neutralise c,ertaines influences de l'en\rironneinent socioculturel 

sou\,ent présenté coinii-ie rétif. Ces qualités apparaissent comine des moyens efficaces de 

n-iotivation et de participation. Nous retrouvons ici les caractéristiques des relations 

professionnelles que B. Tidjani et A. CiaJ.e7" ont décrites co~nrne typiques de l'entreprise 

sénégalaise à sa\,oir que les ei-i-iplo!,6s attendent d'abord de leur hiérarchie des qualités 

huii-iaines ; seulement aprPs jiennent les considérations techniques. 



Peu de dirigeants d'entreprise interrogés ont fait état de l'existence d'un orlanigramine 

détaillé, dans lequel les différents niveaux de l'activité, les responsabilités des uns et des 

autres sont définis préciséinent. Ils semblent se satisfaire de la mise en place, indistinctement 

par l'encadreinent ou par la base, de procédures de travail opérantes, pennettant un 

déroulement correct de l'activité. fussent-elles informelles. 

Dans les structures artisanales, les relations professionnelles sont de type paternaliste. Le 

patron est le maître à la fois des moyens et du déroulenîent du procès de travail. Il est en 

outre, l'aîné auquel incoinbent un certain nombre de rôles sociaux, l'éducation et la formation 

des adolescents placés soi~s son autorité notamment. Il dispose donc d'une double source de 

légitimité. Et les rapports de travail s'ordonnancent selon cette double perspective. Ils sont 

entaches de nombreuses considérations relevant des règles sociales externes. 02-D.G., un chef 

rnkcanicien insiste sur l'aspect fainilial des relations, à l'endroit des apprentis singulikreinent. 

"I,c.~ J ~ U I ? ~ S  q14'orz reqoi/ en ,qi;rzc~rul, c'c.v/ quoi ? (2 .so~z/ eiz g&rz&ruI C/CS ' '~~ssc .s ' '  qui 0 1 7 /  

uhurtdonné l'école, qzli ori/ coimrr des proh1Crtie.s tle d&linquutzc e... (luur~d loi /zi uccc!p/e.s ~ I c  

/es ucc~z~eillil: tlc~ li~.v fi)rr11~'1; N lu 1017gtio, ils .soi71 cor?i~)ie /es C I ~ ~ U I I / S ,  / I I  e.s Ièur '~qrurzd''. I'urce 

qzie quurld 11.s O/?/ ~Jc>.s pr~ohl2nie.s cri-ec les /wrcrz,.s, quurzd ils ~li;c.o1117c~rz/, clc.s/ /O/  qui les 

con.sèrllc., (/lu J O U C  I L J . ~  I I I & ~ ~ I U / ~ . U I : S ,  p(rr:fi)l.s /es corrige 7ii /'rninz~.sc.e.s ~1ur1.s Icur itlc 

for'~'c~l1lefl/". 

Les différentes p6riodes de l'apprentissage éclairent sur les types de rapports qu'on rencontre 

dans les ateliers. Lorsque le jeune iinpétrant est accueilli, il est placé sous l'autorité de tous les 

aînés dans l'atelier. C'est lui qui exécute les coinmissions et a en charge les menus tra\.aus 

parfois sans lien direct avec le inétier, par eseiuple balayer l'atelier le matin, préparer le thé. 

Un accent est nlis sur sa socialisation professionnelle : la des réseaux de 

clientèle, de partenaires, de fournisseurs. les habitudes cominerciales, la structuration d'une 

personnalité en mesure de s'adapter aux situations les plus dures. "De /îo/rr /ertl/?.v, raconte 72- 

M.D. (réparateur autoinobile), lu corzclilion rl'irpl31.erz/i nfdiui/ pu.v èr~~.r~~hle .  0 1 1  i;tili/ jir11iui.v N 

l'cthri des cozlj~.s iIe col$rc LIZI l,u/roti, t l~' ses in.vul/e.v. drr .vurcusnre, si CL. rie .vo~z/ les cor/p.v  le 

Ir/ /e.v t1e.v 'kr~rr~ds ", ~1e.v hugurre.~ ili-ec- LJCS ~ ' (~~ii irrui /è~.  Ho17 .vi / I I  uh~liyiiui~ il I I  ]~rerrii?~.i~ 

r(f1exion qu'on /e,firi.wlt, i r  I t r  pr.cnlii.r.c. proilocn/ion, 111 po1civri.v e.sph.èr ize ju/?zui.~ po~~~. s~ l i \~rè  



lu jorrtza/ion. ( 'es c;prelii7e.s .seri.cn/ Ù të pr(:Purer pour qffio17fer 1cj.s . ~ I I U L ~ / I O I Z S  1e.s /?/zi.v 

di~ver.ve.s". 

Par la suite, il assiste aus inten~entions du patron ou d'un ainé, apportant ceci, portant cela. 
Il ' l U  es clcrri2rc le pu/ron C I  111 oh~~r\>c.v .ves,fi4i/~ ë/ ~ C S I C . ~ .  0 1 1  I I ~  le dc~111u1itIc~ pa.s dr6c.*rirc) C'CI 

ou CU corttltre ils f i )r t /  ~1un.v IL'S 6coIe.v. II 11'19 cl pus dc) 1eqotz.v. Quand tu \>OIS le pu/roir c/&lton/er 

14nc pihcc, tu oh.vcn.cx ~ ~ I ' L ' L '  qzioi il Ie.fili/, ~ O I ~ I I I I ~ I I I  il .Y:\' prc)nd; /U e~.vaie.s de c o ~ i p ~ ~ i d r e  ILI 

rcli.vo17 pot~r Iuq14ë/Ie il a p~'oc*i;dè d'tuze jirçon /,lzl/(j/ que d'rrne uulrc. .4,17r2.v qtrunci l u  en as 

I'occusio~z, / I r  rc;p>/c.v ce.s g~~s/e.v". Autant dire que la réussite de la fonnation d'un apprenti 

repose sur ses capacités à obsenrer, a apprendre à reproduire les gestes du patron. L'habileté 

s'acquiert progressiveinent, par familiarité avec les outils et par la multiplication des 

occasions de réparer et la \.ariété des pannes esposées. 

Lorsqu'enfin une certaine espérience est accumulée par l'apprenti, i l  peut se voir confier des 

tâches précises. 02-D.G chef çaragiste raconte comment i l  a pu tirer profit de la prisence 

d'apprentis lors du dkinarrage de son garage. "Au el&hu/, le pc~r:vonr7el. c"c:/ai/ cles uppren/i.v qzre 

,j'cri~fi,rlné strr le /us. Ils I I ~  C ~ I ~ I I U ~ S S U ~ C ~ I Z /  pu.s grclnc/ cho.ve ù ILI ~?~c;~e~niqzre. A,/UIS i1.v ~>oriIuien/ 

q uulld 11121tlc uppretzdrc. /)one ~noi, t1u11.v un prc~t7ier / C ~ I ? Z ~ . V ,  clë.v/ ~troi qui fui~ui.v 10 /ru\~ui/ C/ 

cz~r, ils L I ~ ~ ~ ~ I I C I I ~ I I /  1') /rc~i~uil et1 1~12tne 1~111p.v. I In "go~.v~! " U I I  ho11/ de .FIS I ~ I O I S  otr ~l'zln UIT, ce 
" go.v,sel' lù es/ cup(/hl~ LI() L I L : I I Z O I I / ~ ~ .  I.lo~ic V I ?  L / C ~ I I ? O I I I U I ~ /  / I I  lrii t1i.s ho11 :fuis ~ecI,~fui.s celu e/ / I r  

t'arr5le.v 12': I.lo11c nlc>.s irpplrrr/i.v .ve .VOIZ/ (m.~pC;s 11'2s vile d~1.v L ~ C ; I I I O I I / L I ~ ~ S  el cles 17101z/uge~. 

h,k)i c/u, f in. c/ ù n~c~sur.~., j c  i~~j*iri.v quel ':qossc)" C/ui/ cupnhlc. t/o 111e 171otz/ër ili).v hoz4,qic~.v /. .. /, 
rotie~. zrne c.ulii.ne, L'CIILJI. zrne ~li.v/riP~i/io~z, ren~plrco. ties plcrqlre//c.v c/c .fi'eirr. ,le Ierrr cor~f~uis 

err ,fi17 cle co171pl~ de.v rc;pi41.~i/io11~ L>/ ,je c.ori/r~lcri.s tler.ri2/.e porir n~'u.v.vure*r qzre /ozl/ &lui/ ,fui/ 

c*o~.rëc/t'n~e~z/". Lorsque l'apprenti arri\~e à un certain ni\.eau de rendement dans l'atelier, son 

sta?:it varie. Cela entraine quelques modifications dans ses rapports avec le patron.7" II peul 

réceptionner les \;éhicules apportés en réparation. négocier les devis a\.ec les automobilistes. 

755 Cf. it!fi.cr siIr les tnodalites de la / ih<;~ .c~i io~t .  



Le dernier point qu'on présente dans le cadre des pratiques managériales est relatif à la 

volonté que les entrepreneurs inanifestent ou non pour l'élargissement des cadres de leur 

acti\.ité. Cet élargissement portant sur le niveau d'activité, sur l'équipement, les horizons 

financiers et commerciaux ou sur les rapports au travail. Nous avons dégagé quelques 

comportements qui apportent des éléinents de discussion de l'idée selon laquelle l'activité de 

l'entrepreneur-artisan et partant ses aspirations personnelles sont de l'ordre de la reproduction 

simple. 

54-M.Tra. dirige une structure semi-industrielle d'aineublement dont la production est 

destinée à l'exportation en direction des pays du Golfe notamment. C'est par un concours de 

circonstances que son unité est choisie pour représenter le domaine industriel où elle est 

installée à iine exposition à Ko\veit-city. Les meubles exposés suscitent I'étonneinent, sont 

vendus des les preiniers jours de l'exposition. Dans le inèine temps, il reçoit d'importantes 

coinn~andes sur des modèles présents dans son catalogue. Ces premiers succès coininerciaux 

l'amènent à réorganiser son établissement. Dans un preinier temps, il se dote d'un système 

pour les coinmunications assez perfectionné ainsi que d'un secrétariat faisant office d'accueil 

coii~mercial. Il  acquiert presque simultanéinent quelques machines à bois (inulti-opérations) et 

deus \~éhicules utilitaires. Sur la base de son cahier de commandes rempli, il contracte ilne 

dette d'une centaine de millions de francs auprès d'une banque et fabrique salons, chambres à 

coucher pour ses riches clients. 

Les changements engagés ont été les seuls qui lui ont seinblé suffisaininent indispensables à 

effectuer pour s'adapter aiir nouveaux types de relations coi~~inerciales qu'il a contract6s. I I  ne 

perçoit aucune nécessité à aller au delà de ces transformations, que ce soit en bouleversant les 

rapports dans l'entreprise ou en se suréquipant. "/,es I I I C I L ' / ~ ~ ~ ~ L > S  (j11ë ; > J I  ic( .v011/ L ' c I I c . ~  L / Z I C :  , / c l  

j~ lge  i~~di.spe~?~uhle.vpoz~i. c3c yzle jc ~~cz~\- , fuirc~,  explique-t-il. . / N i  \.ozrlu c / l . l 'o l~  / r ~ r ~ , u i / l ~ ~  ~/\.ëc t1c.s 

11?~~/1117C'.~ r)Lll'CCJ l / l l f O l l , ~ l / / . \ ~ / l /  .SOll\'CJ1l/ L/c'.Y O]>C!r(l/lOll.~ 2 161 llll1111. ('z/Lll/ /y?.Y L/< ' / /C~J/ .  / ' O l ~ ~ , / ~ J l l ~ ~ ~  

c.cJr'/ir~~ic.v c.olq?e.v, c " h i r i ~  c'onlj~/ic/rlc;, 011 n ~ ë i / ~ l i /  heuztcozq~ tic> / ~ 1 1 1 / 3 . v  e/ pu~:fi)i.v 011 SI\! ~ ~ C I Z L I ~ /  Lj 

t/czi-v 071 /la(> i.v , f i)  1.v. ( 'o.v ~ ~ I [ J C : / I  111cl.v 11o11s ( J I L / C ~ I /  h f i l i l v  ~ 1 c . v  ~.ozq?c.s prCci.sc>.v et c/e I ~ ~ U I ~ I ~ J I - e  (l.~.vo: 

I . ~ ~ I C / L > .  ho11 I ~ I ~ J I I ~ / ~ ~ ~ T L ~ I ~ / ,  ,;CI I I C ]  .siîI.v /)us Z ~ I ?  Iiitiz~v/rie/, jcJ I Z P  L ~ / I C ~ I - C ~ / I ~  / w . s  Lj,fiîi~*c> ~ / c > 1 ~ v  ~i l i / /e  / l / . v ,  

o z 1  c f c , l / . ~  I I I I / / ~ J  ~ I ~ I / ~ I I C ~ L I Z I . Y  I ( / ~ ~ I I I I ~ ~ I ~ ~ . ~ .  .Ici VC>~I.T /011/ , Y ~ I ~ I ~ / L ~ I I I C J ~ I I  .\oigl1cBt. 111011 ir(î\+ui/. ('11uq1ic) 



r?tclihle esf pcn./iculier, clotic j'ui c/&cici'& ci''uc11efc)r. cles nwc1tir1c.v qui .fiml  tic^ opklw/ion.~ 

cozrrucintes ou des oyk;rwiion.v  LI^ prc~ci.~iort (coupe, fi~~i.vug e...). 1,e.s ~?rucl~ine.s, les i~ékiczrles, 

.vo?i/ L J ~ S  i i ~ ~ ~ e . s / i . v . v e ~ i ~ ~ ~ ~ / . s  p i  me perrtteflcn/ c/e lettir le r?*//zrnc de progrc.s.~ior~ tlc) 1 7 1 0 ~  

en/rc~prise. Jc? ~ ~ Z L Y  1c.v u/ili.ver ù-fOr~ J pour pouvoir rdvkcz~fer ~ i e . ~  ic1ke.v clc ci'L;ct/iort". 

Dans cette première figure, l'entrepreneur a appliqué une démarche cumulative mêine si on 

peut remarquer qu'il inanifeste une volonté de retenue dans son élan de changement. 11 nous 

seinble, à l'endroit des structures de type industriel ou disposant d'une importante assise 

financiére coinine notre exemple précédent, qu'il existe une démarche de consolidation de 

l'activité à travers un investisseinent technique, la recherche de nouvelles opportunités, 

l'élargissement du chainp d'intemention. 

A l'inverse, nous a\.ons rencontré des entrepreneurs dont le niveau et les volumes d'activités 

laissent penser à une réussite certaine et qui, pourtant, accordent peu d'attention aux 

possibilités réelles d'extension de leurs affaires. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait 

d'individus appartenant à la majorité de chefs d'entreprise qui ne voient pas les marges 

d'évolution dans I1acti\.ité indépendamment de leur investisseinent dans la découverte de 

nouvelles opportunités et de leurs facultés personnelles d'innovation. 

La cordonnerie de 4-C.D. nous a\.ait été signalée coinine une affaire qui iiiarchait bien. 

fabriquant les niz/.vi de I'ilégance des Dakarois en matière de chaussures. Pourtant lorsque 

nous nous soiniiies présenté à I'établisseiiient. nous avons étk assez surpris par l'aspect des 

locaux. L'établisseinent situé à la Médina, est coiiiposé d'un petit patio ou la clientèle est reçue 

et d'une salle de 20 in' en~iron où s'active une dizaine de personnes. Alors que la salle 

d'accueil est soignée, l'atelier se singularise par son dénueinent niatériel : une vieille machine 

à coudre, une table supportant une meule. Le reste de l'espace est occupé par des tabourets. de 

grands rectangles de cuir et de skaï qui forment un monticule. une grande étagère où les pots 

de colle industrielle et de teinture sont côte à côte avec des outils et les objets les plus di~rers. 



Tableau 53 Estimation et localisation des marges d'évolution dans l'activité 
- 

Nous avons voulu coi~~prendre ce décalage entre la réussite coininerciale, le ".r~~cces.v-.r/o~;~~" et 

cet état de dénuement. 04-C.D. nous a fait a ce propos, la réponse suivante. ",le i 1 c . z ~ ~  proci;der 

L;/(~pe par <)'/trpc. A.ion sucr.2~ ë.v/ rci'c.c17/. hloi.je t7ë S Z I I . ~  ~ I ~ s I u I I C ;  ~ U C  ~Ic)pz~i.v 1990. . J e  ~ I L Y  LIVO Ir 

dcjs I ~ I U C ~ I I I L ' S  ~iy~hi.vliqz~ke~ qzli \7011/ filire pleiri de chosc>.r. hluis ce ~i'e.v/ pus sinlj7lertlcnl parce 

qlrejc j7c.u~ (1~11e1er Z I I I P  111i17i~jùhriqtle [un banc de finissage en fait] cluc.je ~ ~ u i s  lc~.fuirc. Ho17 

itt~ugilles qzle jfc17 ucl7i'1e 1117~~ u10r.v que je Ize pela pus i~endre p1u.v LI. chuu.sszrr.es 

qu'ucluelIenlcn/, 0 1 1  qtle ,je h ; . ~  L I I / C ~ ~ I - ~  zln un U I : U I ~ /  qzie les e111/7/0~~&.v ire SC' ~jÙ~~~i/iurI.vc~~~/ 

uvec. .Jfut~rui ~tr1uiil~ti2ei11 perd11 hc~171~v)zrp d'urge111 enlre-/enzp.~. .+jozr/c.s à- cela que jc cleipr~li 

~ 1 l . Y . S l  /l.0lIi3C'r 2117 1 1 0 2 n ' ~ ' I  ~ l l l J ~ / ~ ~ ~ l l l ~ l l / ,  ~~1~/72€'1~/el~ I12C.S ,fr~l.Y. .JO Ilf141 J )CI:SOI l / I~  YU; .Y)' 

co17ncr;l el1 eiilrelic~l el ~ I I  ri:pilrutio~~. QZI '~S I -CP  qz~e je fhrui cl1 L'LIS (le pulztze :' l<ei7enir uu 

Iruij~~il colnule no1c.s Ic . fui.von.v u~~/trc~l/c~t~icn/ :) QZI 'o.v/-ce qzrc? j 'uzircri gcrgtz<)' :) iI'011, 1l7oi ,iil 

pr{f&-c u//e~zc/re de cotip16/er I I I ~ J . ~ ~ ) ~ * I ? I U ~ I O ~ I  ~ecl~iz~qz~e ( l f ~ ~ ~ i / t c r  cvz.vz41/e 111e.v uppre111i.v uilc~/z~ 

de> ~ ' ~ I ~ I I I I C I ~ C C I " ' .  

marges d'évolution 

quasi nulles 

au niveau tecluiique 

au niveau des types de produits 

au niveau du marchk 

TOTAL OBS. 
+ 

Dans ce cas précis. il est judicieux de parler d'auto-restriction conforme à une visio1.i 

entrepreneuriale. Souvent chez nos entrepreneurs, I'élarçisseinent des horizons de production 

et de commercialisation est freiné par une évaluation sub-jective des capacités des 

organisations a accueillir certains changements ; une sstin~ation subjective qui s'appuie sur 

des raisons objecti\.es. Changer les conditions du travail expose a des risques accrûs par 

l'inaptitude i~îariagiriale ou l'incapacité ii créer de nouveaux rapports de trairail dans l'atelier. 

Nb. cit. 

4 

25 

12 

32 

73 

56-M.G., un concurrent de notre précédent interlocuteur, a étk souveiit confronté a cette 

diffic,ulté. Pour contrecarrer les effets désastreux de ce dernier facteur sur l'équilibre des 

rapports dans l'atelier. il  procéde lui-inême à l'installation progressive de ses apprentis. ".lfui 

Fréq 

5,5% 

34,2% 

16,4% 

33,8% 

100,OOh 



fi~rlizk O ~ L I Z K Y ) U ~  c/e pei:<;01t17e.<; ylii S O ~ I /  I I Z U I ~ I / ~ I Z ( I I ~ /  i?nhlië.v ù l e w  conzpte. Airc une honlze 

buse t1zi t?zkfier, .si lu pCr.soitiIe p m f  L J C ; I I I ~ I Z / ~ L I ~  zrn peu c/e cr&~/ii.i/C il peu/ rtr4.v.vir, dipu.v.ver 

celz~i y141 l'ci .fi)r1112. I<e pr0111ier u/clier ~ U P .  j'ui)ui.s G lu r14c BU~C>~LY,  je lkii I U I . Y . Y ~  ii un LI<) 111e.v 

uj~preiifis yei roi,~i>ic~izqui/ ù u i ~ i r  t/c>.<; ,z..vj~o~z.sahili/~.<;~~('. <:i'/uii zo7e -firqon r /c  I1r<idrr. .J'ui 

1ibCr.k ccnsui/e heutrco~j~ d'uz~/re~. I, 'z~II il'e~t/re CZLY est N lu r~re 1 Li lu I\.~CL~IIIU, U I I  U ~ I / ~ C  u  SOI^ 

utelier/~r2s de lu I-'oi'1*cli/ziql4e, ccrfuin.~ sort/ el? I.,'za.ope ... /,u lihc;ru/ior~ /helï.ul hl/ es/ ~1~17s lu 

k>giclzre t / rr  ni2tièr. l ~ I Z C  j0i.v y u'on u -fi)rrltC un jcu~ze, il -filu/ ke /uis.vcr lerzlcr .vu c*/lul~ce po14r 

jîou\~oir s~~h\)~>ttir ù se.s propres he.voins e/ OU-Y bè.voilzs tlc .FU jirnrille. Iu voi?;, le nlhficr u 

hcuzrcorrp i;iiolzr2 c'/ L ~ ) I I I ~ L '  h~uzrcorqî t1c2 po.osihili/Cs. C1ë.v/ 11o1.11wl clu'i1.s pclrlcrzf. 1.n p1u.v tle 

no.<; jozns, 011  /le t l ~ ~ : ~ ~ i l l ë  l7lzl.s C I I  ~ro14puge". 

L'aide à l'installation des anciens apprentis se place en réalité dans une logique de prévention 

des conséquences d'une dis-correspondance entre des statuts et des rôles et de sauvegarde de 

la stabilité des rapports socioprofessionnels au sein de l'atelier. C'est généralement l'incapacité 

à accoinpagner les évolutions nécessaires des statuts dans l'atelier et surtout l'incapacité à en 

supporter les conséquences (établisseinent d'un rapport salarial régulier), qui expliquent 

l'option de la libération. Par conséquent, la déiiiarche du patron seinble relever d'une logique 

de démultiplication (.spln-c!tf) Cela n'est pas le cas en l'occurrence. L'installation de l'ancien 

apprenti n'est pas sans retentir sur l'activité de son ancien inaître-formateur. Elle 

s'accompagne de l'acceptation d'une fiaginentation de la clientèle au nom d'une représentation 

assez commune. L'idée est que celui que son patron a libéré, a été jugé par celui-ci apte à 

effectuer le inêine trm ail que lui. Ensuite coinine l'es-apprenti est considéré cornine un ';f~l.c" 

de son inaitre-formateur, en s'adressant a lui. on continue à faire confiance à celui qui l'a 

foniié. Elle peut considérableinent perturber l'acti~~ité du patron. 

Le cheminement de 59-Mb.T. un fabricant de mobilier urbain métallique (kiosques de Loto- 

P.M.U., kiosques à pain ...) qui tra\:aille pour des contrats de plusieurs dizaines de niillions de 

francs fournit un exemple suppléiiîentaire des pratiques restricti\.es voire de reproduction 

siinple. Voilà coinment i l  dScrit son activité. "i\!o/~.c c~tc~lic~r fi)~t('iio~i~zc-* '10 111ulti>ri', fi~~t~ili~ile. 

( 'c , S O I I /  c1e.v fi2rë.v es/  ~1c.v pclrc'~~/.v qzri COII.S/ 11 zre~rf I ~ I O I T  ~ C J I - . ~ ~ I I I T C ~ / .  ( 7 ~ ~ ~ * / u  117.~ -fi)11/ le I ~ U - C ~ I - I ~ I C I I ~  

e17/rt7 fioluck c'/ /)ukt~l: ~"i>.v/ . S Z I I I > C I I I /  /CJ I : O I I ~ I ~ ~ C  ~ c ' . v  ~'o111111~11ch'.v. /'c~cfi)i.v, L"CS/ 12-hu.~ ~ I I ' I I I I ~  

- - 
I '6 Par "t71'oir L I ~ S  I.L~.Y/~oII.~LI~II~~C;.Y'' ,  i l  faut compre~idre le fait de de\.oir siib\,eiiir i des cliarges familiales 



partir (lu trui~ril es/ qffic/tdc;e. Ici, or1 /le *filil ulol:s qtrfu.v.verlzbler Ics c/~#2rcn/es pi2ce,s cf  

e-~Ccz//er les /rui7ut~\- cle,fini/i«n". 

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il continuait à effectuer tous les travaux manuellement, et 

à faire travailler ses frères alors qu'il a réussi plusieurs fois à décrocher de gros contrats, il a 

simplement répondu que cette situation lui con\.enait et qu'il ne trouvait pas de raison de 

changer. ".JO suis /oz!;our.v gagtwn/ cotlittle CU, pour quoi \?czLr-/u qzrc je chutzge ? Si on 17ze 

tleniuntie de~fubr.iqzrc~t. ntille kio.sqzrc!s, je peur Ic.~,firhriquer nzoi. ù cotzdi/ioti qz1'0r1 rtze luis.se le 

/èn1/7.~. 1,e /ru\~cril I I C  clotllutzt?c~ que &.Y getz.s C I  il j* u bcu21coup de g c ~ z . ~  qui t7e tIc~tliurzdc~~/ qz/'Ù 

/rui?ailler ... (.'e ytrc je i;cri.s tli.scu/er u i~~:c  le clir~z/ cle.v/ . S I I I T ~ ~ ~ I I T C I I /  1e.v c1~~1ui.s''. Son~mes-nous 

avec 59-Mb.T. en présence d'un artisan non-masimisant selon l'expression consacré par C. 

~adea" '  ou plus vraisen~blableinent en présence d'un calcul rationnel ? Nous avons cru 

coinprendre que c'est la disponibilité d'une inain-d'oeuvre à bon marché alliée à une routine de 

production qui expliquent la stagnatioii technique de I'entreprise. Le progrès technique est 

rendu inutile par la capacité de l'entrepreneur à s'appuyer sur un inilieu professionnel sûr. La 

logique de base, la rationalité de son choix, est de veiller à ne pas briser la logique des 

ressources souterraines qui sont à la fois ses moyens et ses fins. 

11 l'exprime à son niveau, dans les termes suivants: "(.le rzC,st pas purcc qtle je peur fuht.iqt/er 

10.000 kio.sqzres ~111~. /e.v cliètz/.v conrrttc lu I.otzi/.\.e \7017/ c~ot~til~u~z~icr uu/crt~/. .Jrui pe~~.sc; 

. jubt.iqzrrr tles ur.ttioirc~.s j7our hrn.cuu.\-, .sczrlentrr~/ l'Liu/ ne p q l e  pcrs, il n'il u p1tr.v ricrz tlctr~s so .~  

c~~i.s.vo.s. l;/ 1e.v et~/rc~/~ri.~e.~~~t~e~f~rc~tz/ ~ ~ I I ~ I I ~ u I ~ L / ~ ~ I -  Li /'c~frut?gcr. ,lc rc:.v/e tluti,v cc> qzli rile) rupj?orfc> 

c/ firit \,iilre herrucotq~ L ~ P  p~~:so~?tz~.s'I .  I I  est clair que la certitude de gains et la profitabilité de 

l'organisation sociale sur laquelle il s'appuie sont les explications de son immobilisine. Les 

pratiques financières é\.asives de l'entreprise dont i l  a l'habitude sont par conséquent à placer 

dails la perspective d'entretien des réseaux fournisseurs de inain-dqoeu\.re. 

Le refus d'accéder aux étages supérieurs de son activité s'explique non par des contraintes 

ol-ijectives (incertitudes liées à l'envirorinemeiit technique : absence de réseau régulier de 

distribution oii d'approc-isionnement, disponibilité d'un personnel clualitie, calcul des 

contraintes tiscales) niais par ilne intériorisation de l'incapacitk à instaurer de nouveaux 

- - ?  

'" Cf C. Gadéa. l9S7. 



rapports de tra\,ail, à susciter des comporteinents similaires. Ces deux facteurs amenuisent le 

taus de profltabilité des retours d'investissement. Cette subjectivité déinontre par ailleurs le 

refus d'abandonner une clientèle stable pour courir des gains incertains. L'esprit d'entreprise se 

lit alors, comine la volonté d'être au dessus de ses concurrents ou d'occuper une position 

a1,antageuse dans le secteur. Et lorsqu'un proinoteur panlient à cette situation, il opte pour le 

statu-quo. Il privilégie d'amoindrir ses risques et se contente d'un cadre d'exercice régulier et 

stable. 

11-2. L,4 CESTIO;\' DE L ' E I ~ '  F~IIRO~\'IYE~\IER'T PRO FESSIOi\'iYEL 

Le lecteur aura reinarq US que certains éléinents d'inforinations que nous avons rapportés 

ren\.oient aux conditions d'esercice de l'activité entrepreneuriale, conditions qui sont souvent 

présentées comme assez déplorables. Quelles sont les contraintes d'ordre technique à 

l'exercice de l'activité entrepreneuriale ? Sous quelles fornies se manifestent-elles ? Et 

coinment l'entrepreneur y fait-il face en règle générale ? 

Dans cette section, nous détlnissons les formes que prennent pour les dirigeants d'entreprise la 

conscience de la situation du ii~arché et des nécessités de la production. L'économie inoderne 

postule le inarché coinine le lieu structural de la réalisation de I'intérst pri~é.  Le circuit 

éconoinique s'organise et se \ ivifie de la concuri-ence entre les producteurs. L'entrepreneur est 

placé au coeur d'un chainp de forces présentant la particularité suivante : les positions des 

agents sont contestées par d'autres indi\.idus poursuivant les m2ines finalités de gain qiie I i i i .  

Chacun d'entre eus rekendique la meilleure qualité et les meilleurs pris pour s'assurer un 

accueil favorable auprès des consominateurs 

Nous sommes donc parti de l'idée qiie les réponses que les entrepreneurs apportent au défi de 

la concurrence, chacun r-elati\.ement a son niveau, représentent un bon reflet de l'esprit 
. . 

d'entreprise. C'est-a-dire qu'elles donnent une pleine inesure de la mentalité d'entrepreneur 

moderne. Nous avoiis appel6 mentalité d'enti-epreiieur inoderne. l'état d'esprit du dirigeant 

d'entreprise qui correspond à la prise de conscience de la nécessité ou i l  se trouve de devoir 

inaîtriser le inasiinum d'aspects avant trait à son investisseinent. de illanière à pouvoir 2tre au 

ni\.eau de ses concurrents. \.aire occuper uiie position doiiiinante sur le marché. Ce n'est que 

lorsque que cette opération inentale est réaliske qu'il est en niesure d'intenter des actions 





suppléinentaires (emplo!,és intermittents). Chez les fabricants de chaussures artisanales, ces 

précautions concernent l'établissement d'un stock conséquent de peaux ou de siinilicuir pour 

juguler tout risque de pinurie qui entraînerait des conséquences pré-judiciables dans les 

relations avec la clientèle. 

Certaines occasions d'augmenter le \!oluine d'activité sont parfois iinpré\~isibles. Les chefs 

d'entreprise sont alors obligés d'opérer des choix rapides, de mettre en veilleuse certaines 

comn~andes ou de les rétrocéder à des homologues, afin de concentrer leur effort sur la gosse 

coinmande. On 0bsen.e souvent cette situation dans la sérigraphie et dans l'imprimerie lors 

des consultatioiis électorales. 

Les entreprises travaillent sur coinmande etiou sur avance. Très peu d'unités produisent sur la 

base d'une décision unilatérale. Lorsque c'est le cas, i l  s'agit généralement d'entreprises situées 

sur des marchés immobiles, des marchés où les habitudes des consommateurs ne changent 

que d'une manière exceptionnelle. C'est le cas par exeinple dans une branche du secteur agro- 

alimentaire coinme la boulangerie. Ou alors i l  s'agit de structures qui disposent d'une 

importante trésorerie, dont les horizons cominercia~is ne sont pas immédiats (production 

destinée à I'enseinble du territoire national k.0it-e à l'esportation dans la sous-région ou vers 

des destinations plus lointaines). Ces caractéristiques du inarché se coinplètent par deux li~mes 

1 ues. de force : l'étroitesse du marché d'adresses et certaines habitudes de consornination t ~ p ' q  

L'étroitesse des marchés intérieurs de consoinination africains est un thème récurrent dans la 

théorie éconoinique du dé\.eloppement. Elle est avancée comme l'un des principaux obstacles 

au déileloppeinent et à la croissance des appareils de production nationaux. L'ind~istrialisation 

des pays africains a achoppé sur un iinportant détail : l'absence d'un marché de consoinination 

de inasse solvable. Al ors qu'il existe "zmë i~c;r-i/c; l?i.ënriCr.c. ii11'11 1 7 ~ '  . fuzrl prrs crwindre 

ruppclcr, cfë.v/ L ~ U ~ I I ~ L / Z I . ~ / ~ ~ C ~  ,xig]z!fïe pro~h4clio11 L/O IIIU.<.VL: c)/ r / ~ ( ~ ' ; c ~ o ~ ~ / ~ ~ r  ZIIW /?I*OL/ZIC~IOIT ~ / c  
75x1, r .  1 7  p z  f i  1 s r .  I I  u c .  1 1  . Mais coninlent constituer Lin inarche 

de masse ? Les auteurs s'accordent sur la nécessité iinpkrieuse d'klever le niveau et la qualité 

de \.ie des populations. et de leur octroyer Lin pou\,oir d'achat. Or. et c'est le moins qu'on 

puisse dire, la justice sociale' la nécessité de conduire les politiques equitables de revenus, 

n'ont jamais représenté une préoccupation des dirigeants africains. iine ibis dkpassé le stade 

""f. J Giri. 1986 



des déclarations d'intention. C'est donc à des populations urbaines et rurales disposant d'un 

faible pouvoir d'achat que se destine inajoritairement la production de la petite entreprise. Ce 

inarché s'est maintenu tant bien que mal en coinpléinent d'un inarché de biens manufacturés 

d'importation. Cette production reprend vigueur a partir de la fin des années 1970. a un 

moinent où l'on coininence à relever une érosion progressive des revenus (détérioration des 

termes de l'échange, cycle de sécheresse) qu'un endettement public important n'arrive à 

juguler que de manière illusoire. 

Les déséquilibres structurels accuinulés ont nécessité au début des années 19S0 l'adoption de 

inesures éconoiniques drastiques pour les ménages et les adininistrations. Les inesiires 

d'ajustement ont eu la particularité de provoquer un afîàisseinent considérable du pouvoir 

d'achat. On s'accorde avec G. ~uruf lé~-" ,  pour remarquer à partir de 1984 (premiére année 

d'entrée en vigueur du plan d'a-justeinen structurel), "une nc.//e con/ruc/ioi~ dzl poui)olr cl'uclzuf 

du ,qA,fl(;. du suluire I ? I ( ~ ~ ~ I I  L / ~ . F ~ ~ ~ ) I ~ c / I o ~ ~ I ~ u I ~ c . ~  OU 1dz1.v CncorC. du 17r1-y uu procllrcreur LIU k ~ l o  

d in.uc111ùe". 

Tous les acteurs des institutions qui ont animé le régime économique qui a eu cours jusqu'à 

cette date, ont été affectés peu ou prou par ces mesures. Cependant, et notre auteur n'est pas 

seul à effectuer ce constat7"", les inesures déconoinie ont surtout affecté les bas revenus, c'est- 

à-dire ceux dont la fonction de consoinmation est à plus faible contenu de produits importés, 

alors que la frange des hauts revenus a été relativement épargnée. Ce qui nous amène à dire 

que les courbes de consomination respectives de ces deus catégories ont sensibleiiient baissé, 

inais ont néaninoins gardé leur écart initial. En tout état de cause, le cours du circuit 

économiqiie s'en est troui~é modifié. Panni ces inodiflcations, on peut noter les stratégies de 

report des besoins de consoinmation sur des produits fabriqués localenient. Dans ce c,onteste, 

la petite entreprise a démontré des capacités de réaction qu'on ne lui soup~onnait pas. 

Une autre caractkristique du inarché de la petite entreprise sénégalaise est le peu de crédibilité 

que le consoiniiiateur sénégalais a l~abituelleiiient accordé à ses productions. Dans 

l'imaginaire collectif, la structure de fabrication locale a été rkgulièrement assimilée à un 

systènie de production en troin pe-l'oeil. pounayant en articles chers et de qualité moyenne. 

''O Cf. G Duruflé. 1990 



coinparativeinent aux biens inariufacturés iinportés. II faut dire que l'industrie manufacturière 

sénégalaise a\.ait fort à faire a\ec un secteur des importations légales ou illégales des plus 

actifs. Par ailleurs, il faut remarquer que parini les industriels nationaux les plus significatifs 

du pays (cornine Bata, la Compagnie sucrière, ou la fabrique de pagnes Sotiba), peu ont 

manifesté de souci pour la qualité. Les situations de monopole confortables qu'ils occupaient 

n'y sont sans doute pas étrangères. Cette mauvaise image du label "rt~ade rit ,<;èn~;gul" semble 

pourtant avoir é\rolué positivement depuis la déiraluation inten enue en 1993. 

En ciblant et en modifiant radicalement certaines habitudes de consoinination, la dévaluation 

a mis à l'honneur et donné sens au slogan "coi1.so171171~1' locui". On observe en conséquence une 

meilleure disposition \is-à-vis des productions nationales, artisanales en particulier, qu'il 

s'agisse d'articles ou d'accessoires de inode (chemise i~tlrcl.vu.s.~, 1111-plccls), d'articles ménagers 

ou d'ameublement ou de produits alimentaires. La \valorisation des produits locaux s'effectue 

par le détour idéologique de l'authenticité ou du nationalisine7"' ; même si le discours setnble 

sévèrement contredit dans la réalité, par les élites qui ne démordent pas du mimétisme du 

consumérisine occidental. Ce qui tend à corroborer les nombreuses riserves émises par les 

observateurs que nous citions plus haut dans le teste sur leur nature nationale. Dans cette 

configuration, ce sont les productions artisanale supérieure et seini-industrielle qui profitent 

d'une Iégitimiti sociale incontestable et qui se redéploient en manifestant des s i ~ v e s  de 

dynamisme, d'opportunisme. 

Toutefois ce recours forcé à au secteur de substitution aux iinportations national lie semble 

avoir profité qu'à certains itiilieux de production. Dans les secteurs c,ontine la transformation 

de polymères, la fabrication industrielle et artisanale de chaussures, les acti\;ités dont les 

intrants principaux sont importés, les entrepreneurs que nous a\,ons rencontrés ont fait 

reinarquer que, même dans le cas où une sollicitation accrue avait été enregistrée. le 

renchérissement des pris des produits intermédiaires a\.ait annulé iine partie des bénéfices. 

qu'ils pouvaient espérer. " ï i ) u /  ë.v/ ylr4.s cher rriyec lu t /&i~l~rir/ io~i .  i2'0~1.s . ~ O I I I I I ~ C . V  ohIig~;.s (ILI 

111on/cr. nos /ri.\- trtlssi. 1.'. C ~ ~ I I . V ~ ~ I I I I ~ J / ~ I I I '  I ~ C  I ' O I I I / ~ I - C I ~ ~  / ~ C I . Y  $11, il (:r.oi/ q1r?)i1 p l~! f i / c  L / C  Id1 

.si /~{u/ioi~. .JO I ~ L L ~  I > I ' C I ~  q~rc l'o11 I ~ I ' c . \ - / ~ / ~ ~ ~ I ~ c J  ~ O I ~ Z I I I C * ~ I /  .filii.c~ /70~/r ~ L ~ I . v . s ~ I -  ,vc>.s j71'i.t- LI /OI - ,S  q11e le 

' h 0  Cf. à ce propos hl.  Diouf, 1093. 
7f>1 Daris les céréiiionies familiales, les 'Ips" et Urie iiiarqiie de soda qui a coiinu i i i i  siicces fulgurant riinlgré iiiie 
qualité des plus douteuses ont  reiiiplacé les soda et autres liinoiiades conditiuiiiiés sous liceiice. 



pris cle.s~fOurt?iturt.s uugntëiiieizi, I'&lec/r.ici/k uziginetl/c. .Je ne i:ois pas où es/ lu logiqzre dutz.~ 

CU", nous a confié un entrepreneur (8-S.M.) à ce propos. Ensuite, la dévaluation n'a pas 

seulement amené les consoininateurs a reporter leur derilande de produits manufacturés. Elle a 

eu pour effet d'annuler certains projets de dépense. C'est 1'Etat qui en offre la premiére 

illustration. "II nle';i.v/e rtrt.tné j~lzis tle I ~ Z L I I - L ' ~ ~  CIL? I I C I I ~ I ~ U ~ ~  dès bureuz~v L J U I I . ~  l l / ld~i~ini~fru/ior~. 

II~gur~Iez C O I I I I I ~ C ~ /  les hûrinten/.v plrh1ic.v .roll/ .rulcv. nlnl rri/re/enz[.s. ,Vous. noire .salzr/ ne iSietz/ 

yue des O.N.(.;, des hunyue.~ coninie I l r  H.('.ICtl.O. Sir?orz, il jr u 1ongie111p.v q1ie J'UIU'U~ /t'oz~i*k 

U I I I I Y  chose 2.fuir.e. Hon, conutle on est trop ~zonzbr.et~i; eu'; il.s.fi.Llctiorrne~~/ les ~iiurcIz~.v j7oz11, 

dori~zèr rlzr iru\~uil ù /oui le nioi~~kc. ("c.v/ hier?, 111ui.s 1tluirzli~11~11f il .full/ SCIIZS cè.v,ve SC hu~ire 

polir Irouver dluu/res pe/i/.s con/rcrt.r. ] ? o z ~ r '  Ierîir ... ", ex pl iq ue pour sa part 47-Y. M.C. 

Quoique les niveaus et les volumes d7acti\lités n'ont que peu é\.oIi~é dans le sens positif, les 

changements intervenus dans la structuration du marché ont quand mèine induit un 

redéploiement entrepreneurial notable. Ils ont, pour ce que nous retenons, conduit les 

entrepreneurs à explorer des domaines insondés de leur activité, obligé à des 

repositionrieinents et à certaines réorganisations. La concurrence a été riaclivée sous certaines 

formes, l i  bérant des initiatives personnelles plus ou inoins innovantes ou alors sanctionnant 

sévèrement l'apathie. 

11-2.2. LES RAPPORTS II\'~'RA PROFESS10i2'~VEII.S 

La question "~l~ielle es/ lu IIU/LII.C t/c.v rcr/?j>or/.v crvcc i:os honiolog1ië.v :?" a produit des réponses 

qui laissent envisager deux types principaux de rapports intraprofessionnels. Soit il s'agit de 

rapports de type concurrentiel ou alors. chose plus inhabitiislle, i l  s'agit de rapports de 

collaboration, de partenariat. Nous coinmencerons par les présenter. 

Tableau 53 Types de rapports qu'entretiennent les pi-ofessionnels 

mppiiih-~pmfessio~~~rls 

concurrence 

+rat I on 

'I'OTAL O S .  

Nt) cit 

57 

16 

73 

Fréq 

78,190 

71.90 

100,00! 



11 est iinportant de rappeler le fait particulier que la sphère de petite entreprise regoupe un 

important contingent de métiers traditionnels ou pou\.ant être considérés coinme tels. Cela en 

raison notamment de leur organisation empruntée aux métiers traditionnels ou du fait de leur 

investissement massif par des individus castés maintenant activement sa logique de 

structuration. Ces métiers sont encore exercés de manière artisanale et sont régis, on l'a déjà 

dit, par des codes qui sont à la base de relations de solidarité, de complémentarité, souvent 

obligatoires7". Ils sont a la base de relations de coopération plus ou inoins intenses suivant les 

niveaus d'activité occupis, les frontières techniques relatives auxquelles les agents sont 

confrontées. 

Dans un métier cornine la cordonnerie, le travail s'effectuait traditionnellement en collectivité, 

en "grozpugc.". L'atelier familial a constitué généralen~ent le cadre ordinaire du procès de 

travail. Toutefois, airec le contexte urbain, de jeunes 1td;u17zholrr-~zdiu~t~hot~r et autres buol- 

bool. issus du mêine village, associent leurs compktences dans le cadre d'lin atelier. A chaque 

sociétaire est reconnue la possibilité de tenir son propre cahier de commandes et d'entretenir 

une clientèle personnelle. Cependant la collaboration de tous est exigée pour exécuter des 

&.rosses quantités de travail pour le compte de l'atelier en tant qu'entitk ou pour un compte 

personnel. En retour, un système de redistribution égalitaire des ressources est effectiveinent 

inis en place, en m2ine téinps qu'un mode de financement des actions dans le village d'origine 

(achat d'un groupe électroghe, frais d'entretien du forage, parrainage de l'association 

socioculturelle). La mobilisation s'eftèctue sur la base de considérations d'identités 

cominunautaires. C'est riceminent que cette mentalité solidaire d'attachement à des racines 

coininunes a commencé i s'affaiblir. Certains individus ont préféré s'affranchir de ce système 

pour s'établir à leur compte. 28-N.W. un maître cordonnier de 58 ans nous a décrit 

préciséinent ce type de coopération. "Qlraiitl j'ui c/.'inurrC 111~~s  ufjuires. jfc;/iri.c. uilec cki.s.fi2rc.s 

1 1 1  J I  Ù u 4 2 .  1 U U / /  1 I O Z l C . . ,  I I / /  1 O C U  \?c'U/ 

i/ire qzx .je> pur/ogc> U I I  Ioct11 u ~ * e c  j~I t~ .s i~~z~r .~  ~ ~ O I ~ I ~ > ~ ~ ~ I I O I ~ . S .  .-î lu .fi11 ekc. c l ~ u q ~ i i  i?zoI.v, clzuc~rn 

cl'e~ilri itoz4.v elo;/ wr.sclr L > I ~ / I Y  -jOOO e/ 1000O,fit~11~~.v polu ptqlir lc~ loyer, pt~gvr l 'c~/c~(:/r~c~/c~ i l  

I c J . ~  l - i j ~ ~ s .  0 1 2  .ve 111cj/ ul~.v.vi ~ ~ i t , s ~ ~ i ~ ~ b l i  polir ~ I - o ~ I L ~ I I - c ~  cri gru~ic/~.v ~LIUIZ/ I IC.Y .  0 1 1  ,se co1i.v~ p014r 

trc+l~~/c.~- tltr nirl/lric~l, 017 t i ~ t ~ ~ ~ u i l l ~  C ? I I S L ~ I I I ~ / ~  C I  ilprt>',x 0 1 7  SC / ~ C I ~ I U : , ' C I  10 j>ro~lttii LI() ILI i'cnle. 

( ' I K ~ c ~ z I I ~  rc.coi/ .vciloir cBc yri'rl LI c~i)ccncC. ('l~ucjuc. ~1rIi.vu11 r e ~ / e  SOII psopre ~ - l ~ < f : . .  ". 

"" Cf. G. Balandier. 1971 . cf .A B. Diop, I9S 1 



Alors qu'il tend à tomber en désuétude au Sénégal, 56-M.G. qui é\:olue dans le même secteur 

de la chaussure artisanale, nous explique que le travail en "grozpc~,qe" reste encore très 

opérationnel dans la diaspora des artisans-coininerçants à travers I'"h~hërgenretz/". ".Je siris 

ull; ilil  (hn~eroun pour i?c.rtdre des c1io.ve.s qtrejLi~uis,fuhriqz~~e.o ici. II .se /rouile qu%rrii@ l i -  

htrs, j'ui c:c.*o14/~; IIIU niurcliu~iclise uxoc~ ripid~'rtieti/. ( ' O ~ ~ Z I ~ I C  jrui~uis r q u  heui~c..o~y~ clë 

conanuntf~~s, jfuiui.s dc;citlé de les e-~Gcii/er strr. pluce./ ... 1. Ï'rr .orri.s riolrs LIIJOIIS CIL'S ri'gles L]UIZS 

nol1.e corporutio~~, c'c.s~ tl'ucczrèillir 1e.o 111en1hr.c.v ~lc. .su.fi~n~ille i lu rccl~erclt~ LI'ZII~C pluce (le 

rru\~uil. A.lC~rtc .or;/ crercë 1.n~ uz~trc nt2tier' qzre toi, tu dois /~i;hei-ger 1011 petreizl. l... / .1 ~ l l o ~ r  

prcn~icr i>ojvuge 0 1 4  ( . ' U I ~ I L : ~ O ~ ~ I ~ .  C' 'e.o/ 1117 fGre hld. D. qzii 111 'u uccu~illi ~1u1z.s SOII  C I I C I ~ C ~  tlc~ 

h!jou/erie j ~ ? l ~ / ~ i l /  plif.\' h Ir.0 1.v 11lOl.V. .le 171C ~c'\'LI I.V de / ~ l  ~ O I ~ I I C I '  ~ë / ( f l le  cIIOSC. . ~ 0 1 7  p0.o POIll' 

p(c?er le Iig'er ou ~ Z I C ' I L ~ I I ~  CIZOSC co17ir7ie C'CI, rltui.o pe~rcc q14~ le I ~ U I ~ U I ~  I ~ I U I ' C ~ I U I /  hic11 O/  rjire je 

i~ouluis le ren~crcier polir hec114couj~ J'uz4/res  chose.^ etzcore". S'il a bénéficié du système 

d'hébergement. le mêiiie entrepreneur a pourtant prCféré s'établir à son compte, de retour au 

bercail. "1,e .oj!.v12it1e du g~.ozqîugc!, explique-t-il, c'es/ hierz porrr c1e.o jelrnes yzri clkrnurre~~/ ou 

dc>.s gens qui sc con/en/cnt ~P&/re ù IW pe/i/ tzii~euzr. .Je rllc .viris clpcryLu, uiJcc8 le r;zl.coi/e qlrci.jhi 

ezre uzi ( . ' U I ~ ~ C Z I . ~ I I I I ,  O I I ~  po211' tloniter de 1 reri~>crg~ire Ù rnes uffùire.~, il fullai! qire je Iruce I?IU 

rozrlc nroi-ntZntc, L'II tle ~ ~ I I I ~ / U I I /  que szrr. nie.v~~roj~r~.o~Ji)rcc~.s'~. 

Dans le secteur artisanal de la réparation autoinobile, l'étendue des coinpitences induites, que 

les professionnels ont de plus en plus de mal à maîtriser, est à l'origine de rapports de 

partenariat et de complSrnentarité. Effectiveinent, le iiiilieu professionnel incorpore très 

lentement les niutations importantes interveniies dans la construction autoinobile (dans la 

conception des iiiotorisations et des accessoires, l'utilisation de matériaux innovants). Cela, 

inalgré la grande habileté et les trésors d'ingéniosité que demontre ses actifs pour prolonger la 

vie des modèles surannés au delà de toute prévision. 

Les difficiiltés que rencontrent les professionnels pour effectuer ce saut technologique sont 

corrélées ails caractéristiqiies sociologiques des individus concernés. Ce bloc de popiilation 

est ma.joritaireinent conlposé de refcwlés précoces du s!.stèiiie scolaire qui ont suivi une 

foniiation de type traditionnel, c'est-à-dire une formation sans médiation discursive, fondés 

sur l'einpirisme et le iiiiiiiétisme (observation et répétition des gestes du patron). Dans le cas 



de l'apprentissage traditionnel, ce sont la inultiplication des occasions de réparer et le long 

exercice qui permettent d'acquérir des connaissances complémentaires, d'affûter l'habileté 

dans le geste, la sûreté et la rapidité du diagnostic, la découverte de raccourcis. Dans ce 

secteur, le corps de professionnels applique un stock de sa\.oirs professionnels stables et 

fragmentaires, lorsque les innovations techniclues s'enchainent à une cadence rapide. Le risque 

de réduction des terrains d'intervention, donc de la disqualification, est une menace bien réelle 

pour la profession. Alors les chefs garagistes, pour relativiser ces handicaps, cherchent à 

activer différents mécanismes socioprofessionnels dont l'hébergement. L'hébergement 

s'intège dans la logique de multiplication des compétences au sein de l'atelier. 

72-M.D. un mécanicien de son état, a fondé un garage dans un parc d'activités spontané à 

Colobane après avoir quitté son inaître-fonnateur. 11 travaille avec deux collaborateurs 

permanents, respectivement électricien et tôlier-carrossier. Chacun d'eux est responsable d'un 

"département" correspondant à sa spécialité respective. Chaque "département" fonctionne de 

manière autonome sous la direction d'un patron qui répartit les tàches, dirige les interventions 

et accueille ses propres apprentis, mais c'est 73-M.D qui est le chef de garage. Un chef de 

"départeinent" nous a résuiné le fonctionnement de ce système ainsi: "Da~rs tozrfe 

or~u~tr,cu/~oil, 11 .fatrl 2111 clte6 AkoJou ès/ rzolre chef lîurce qu'll r?ozr.s u ucczrezll~ dui2.s ,con 

'quruge. Donc c'es/ / I I I  ilclfre c/zc'f'ozr p/zrfôI no/~-e ~ I U M ' ~ I N  [intermédiaire]. C'es1 lzri qrrr reqori 

les cl~en/.c. ("c).st ,ceulei~tert/ L I ~ I ' ~ . F  que les clrcitts oizt ee~pl~yzri 1e.e ru1.ron.s de 11~zrr i,r.r~te qu'rl 

1lorr.c /es enrore. Quulld un u111uii ~ohrl~s/e I J ~ L / I L / ~ ~ L '  CJU'I/ u z~ne ulle L / ~ ~ O J I L ' & ~ ,  un pul'e-~/1oc.s 

dècrocllk, 11 upp~11e .SI" J ' u ~ c I I .  .T'I/ s'L1.glf d'ziil pr'ohl2i1ze d'ullu~~zuge, 11 111 'uppelle. Sr c'e.71 zrn 

prohl2171e ntè'cunlque, c'est Izir-nl2nze y ur .c 'cn occzpe. I'u~for \ I I  y ~ 1 .  p1zr.c leme cIzo.ses 

tl~flèren/es - .  Ù .fu~rc, oit le) .fi-r/ selon le.\ prrorrlr's. J'ur e-~cnzple le carr'o.t.srèr ~n/c~?'ret~/ pozlr 

nzod!fier tkc.5 ou\:er/z/rc7.s ck)izt 1 i;lcc/rrcrcn u b ~ s ~ r n p o z r ~ .  C I I L ~ I Z ~ C ~ I ~  zlil C I ~ L Z ~ I ~ "  

Par la suite, 73-M.D. nous a dktaillé le système de réinuneration en ces terines : "yrrirnd c1ës/ 

u~ te  S ~ Z I ? C ?  persoitt?e qui interi~ienf, cifc.s/ l'ozci~ric~r ( p i  p ~ ~ ~ , ~ . o i /  cli~~c~clen~cnt du ~'licnt le.$-fjeiri.c c h ?  

11wi11-d~)czri~re. Du11.s le cun d'lnzè inleri!rnlion ~o//ëc~/i\:c, , j tJ  ,fhi.s / C I  rc$trr/itio~? L/C? /u 

rC11 ~zrnkrtr/iuiz en fi)~ic-tion litr fe11ip.v j)u.c..sè', de lu ~ l ~ f f i ~ z / I f è  de.s 1Oc11e.v C I ~ C ~ I I Z ~ ~ ~ C S " .  Cette 

organisation semble la plus adéquate à nos garagistes pour i~linin~iser les frais d'installation, 

captsr une clientele plus large. Elle sanctionne aussi une tendance à la spécialisation 



ii~lputable au caractère fragmentaire de leurs connaissances de base. Elle est juxtaposée à un 

autre type d'organisation qui consiste à se renvoyer des clients suivant le modèle de leur 

véhicule, les types de panne. 

Ensuite, les chefs-garagistes, pour avoir intériorisé, nous semble-t-il, leur incapacité à 

maîtriser l'étendue des domaines de con~pétences induite par l'évolution technologique, 

acceptent leur subordination dans des rapports professionnels échelonnés. Lorsqu'il s'a\lére 

qu'un mécanicien rencontre des difficultés sur un inodele de véhicule donné, il appelle à 

contribution les membres de son réseau professionnel coinposé principalement de l'ancien 

maître de fonnation, d'anciens camarades de fonnation (des /~r~onro/io~~rtaire~r) ou d'individus 

dont l'habileté professionnelle est connue et reconnue de tous. C'est un second aspect des 

rapports de solidarité et de coinpl2inentarité dans le inonde artisanal. 25-E.S. nous a détaillé 

les forines que prenne, dans un preiilier temps, cette pratique de la recoinmandation. "11 y u 

ceriuir~es i>oi/ztre.s, affinne-t-il,.je prGf2rc. errvoyer I ~ J  clicr~/ chez ~ ~ t l ~ l ~ j u ' z ~ i ~  cii~zilre. Di~o~t.v qzle 

je pcz~~~~fuirc.  lu rc!purir~ior~,  nuisj je dois J. pu.v.ser hcuucoz~p ile / ~ I ? I / ~ s  .... je if  'ut /TUS LIZI /UI I /  de 

.fircili/6,c ( J I ~ ' U I I  C ' ~ / ~ ) I ) C I I I I  ..., I ' l~~~hi l~ ' / i ;  qu'il u, ntoijc. nc I'ui /?u.s. .Jc (/las c-luirenwrz/ [izr  clie~il ' je rze 

I ~ C Z C X  r(;/)urcr vo/re i~~i lz i r~ ' .  I ~ I U I S  si 1,021.~ UIIL'Z N /elle pluce, ci'c~1ncr17tic~~ /elle pcr.~onlre L / ~ J  mu 

pur/". OU uIor.~.je fuis I - C I ~ I ~ '  le copuirî .s'il u .SOII gur~lge Ù ~(jfi;. l,zti uti.r~i.fui/ lu 1112111e L ' I I O S ~  

cjuc~rrcl on lzri prc;.vert/e L ~ ~ ~ I - / U ~ I Z ~ . Y ~ U I I I I C ~ . Y  o t ~  L ' C ~ ~ U I I I S  I I I ~ L I ~ I c ~ s " .  

Lorsque nous avons kisité des chefs-inécaniciens installés dans le ptirimetre Hlm 1-Castors- 

Cité Bissap, nous avons pu apprécier l'aura professionnelle dont béiiiticie ('hirtois. (.'hirlois 

est un garagiste qui est apparu dans les témoignages des dépanneurs d'automobiles coinine 

«le)) spécialiste des probléines électriques, notan-iinent sur les niodèles japonais (d'ou le 

surnoin). De leur aris "irntul lu ko tlici.\-al csi ~111/0 y11 h~.v j'i" littéralenient "1ë.v Iloni7cr1zLr 

111oti2ie.r 12e ~ ~ ~ . S ~ I ~ / L ? I I I  U I I L ' Z ~ I I  II-:v/~I+c' / X I Z I I .  lzii". I l  démontrerait une maîtrise telle, que les 

concessionnaires font régulièrement appel à ses services pour résoudre certaines pannes 

iinportantes. Ce qui est à leurs yeux la reconnaissance de ses ' 'L~) I I s"  personnels. 11 faut 

c.ertaiileinent distinguer dans ce discours entre ce qui relève de la construction ni\.thiq~ie et la 

réalite. On peut signaler par eseinple que ( '1zi11oi.s a effectué ilne partie de son parcours 

professionnel initial dans une concession de \.-oitures japonaises avant de s'itablir i son 

compte. Ensuite, i l  n'est pas déinontré que ce sont les garages inodemes font appel i lui, plus 



que lui inSine ne demande à y travailler, de manière à être en contact avec les noiiveautis et 

ainsi se recycler. Mais avec lui, nous disposons néaninois d'une illustration concrete du type 

d'organisation permettant aux artisans de sunnonter certains effets de nature de leur 

forination, en leur offrant des ancrages par rapport à une technologie fugitive. 

Dans d'autres secteurs d'activité, des processus siinilaires sont observables. Ils renvoient à des 

pratiques singulières et se justifient par des raisons sp6cifiques. Dans la menuiserie 

(métallique ou sur bois) par exemple, la coopération ren\.oie à la faiblesse des 

ilnmobilisations et au dénuement matériel. Ainsi, tel menuisier métallique peut disposer, à 

chaque fois qu'il en manifeste le besoin, d'un goupe de soudure ou d'ouvriers supplémentaires 

pour exécuter un important ouvrage, soit d'un homologue au nom de la fraternité née de la 

période de formation, soit au titre de droits détenus sur son ancien maitre-formateur ou sur ses 

S U C C ~ ~ S ~ ~ ~ S ~ ~ ~ .  

La coopération ren\.oie donc à un groupe de reliés sociaux (parents, 'j~romo/ior1r7ui1'c~.s'') unis 

par des liens professionnels inais aussi extra-professionnels étroits. Elle consiste en un 

ensemble de services rendus selon la règle de la réciprocité. On esécute certaines opérations 

avec la participation du partenaire, on utilise certaines machines ou instrutnents de son 

outillage qu'on ne possède pas. En retour, on participe à l'esécution commune de conimandes 

importantes que le partenaire ne peut réaliser individuelleiiient, on partage avec lui  ses 

moments de joie (baptèine, mariage) comine ses moments de douleur ou de difficiiltés 

passagères (funérailles d'un parent, litige avec un client). 

Enfin, on peut a.joute à ces inodalités de la solidarité professioilnelle (,/7Jhcr.genterzr et tra\.ail 

en gr,ot~l?crge), un dernier type de partenariat qui est apparu dans le discours d'un de nos 

interlocuteurs. I I  s'agit de celui qui consiste à encadrer une entreprise honiologue confrontée à 

ilne barrière technique relative. La barrière technique relati\.e peut s'entendre comine le 

niveau de maîtrise du corps de savoirs établi dans un intitier, niais considéré relativement à 

l'expérience d'une unit6 donn6e. Ce dispositif concerne en particulier les entreprises situées à 

la pointe technologique dans les filières comine la formulation et la fabrication de produits 

7f> 1 Cf ce que nous n\olis e\oqué plus liaut par rapport à la I~hCl~rtro~r  



chimiques par eseinple. C'est d'ailleurs ce niveau de maîtrise relative qui explique la 

segmentation dans les principales filières. 

Certaines unités qui disposent d'horizons techniques assez ouverts, délaissent régulièrement 

certains types de production pour privilégier de nouveaux créneaux beaucoup plus profitables 

et inoins concurrencés (parce que le territoire est vierge, ou parce que les barrières d'entrée y 

sont élevées). Il arrive alors qu'elles engagent un transfert de technologies au profit d'unités 

partenaires situées à un niveau inférieur a la leur sur l'échelle de la maîtrise technique. Ces 

dernières bénéficient alors d'une assistance technique et exploitent des procédés ainéliorés. 

Elles peuvent faire office de reinplaçants dans les segments jugés peu rentables par 

l'entreprise "aînée" et ainsi hériter de sa position initiale sur ces segments. 

20-B.M. indique dans cette direction : "iio/re soc*i&/c;, de pur les protluc/ioii.s cluc iiozrs fùi.von.v, 

purce que hien s f i  ~nuin/encnz/ ~zotrs uilon.v ujotl/L; ù noire pro~/zrc/ion L/C colles e/ 

dfinscc/ici~lc~.v, lu protlzic~/io~z (le I ~ ~ I / C ' S  ~or1e.s (je pro~lzri~~ ~Iii~liillirè~ qui IIC .son/ pu.v des 

prodzri/s ~hil~iiqzre.~ ~ / e  buse. -4 Zr Sc!17kgul, il 11 k).vi.v/e pus une .v/rzrc/trre y zri ~l(?'\>eloppe J ~ f ~ r e ~ z / e . v  

g(1nutle.v de proc/zri/s chinriyuc~.v. i1~oolr.s ui!on.v essujté u~,èc itos ~ I O J ~ C > I Z ~ ,  qui son/ linzi/Cs Jc r1ozr.v 

in.ririz~er dutzs ce c,rc;nc~cru. .4in.vi nou.v uvolis clucrnd nzême pus llzirl LIC .vw:c$s tluns le dorl~ui~ze 

~lc! lflzy'qiCne publiyzrr ON r1ozr.s fi[i.~olis (les , f i ~ r ~ t ~ z ~ I u / i o ~ ~ s  uzrpr2.s (le pus 171~11 dfi~~~/zr.v/rië,v y211 

renc.ort/rert/ tkes prohl2nre.v ~rtrssi hien colluge, df&/iyue/ugè, rtc//ojtuge, dkn/l.c)/ieii. Du17.v 

ces C'US 12, nou.v sontinë.v uppclc;.~ &.fi)r111~1Ier 17o1r.v I I I ~ I I I C . ~  ~1e.v 1l1o1éc1rlc.v L ~ U ;  corre.vpon~Ie17/ N 

/cwp1.obl2nze. I)u-fili/ ile m / / c  crc/i~:i/C, 17ou.v .~on1171e.v 1r2.s pl.Cs.cn/.v &guIenrctz/ LIUIIS /'i~z~i~r.v/rie 

de lu pCclie, ~l(11~v l f i ~ ~ ~ 1 z ~ . ~ / ~ . I e  tlc~.v boi.v.vo~i.v, (1u11.s 1 '111~/~~.~/ric~ dlr /ourI.vllie, Ifi~ldzr.~/rie IIIIIII?I.C>. I I  

jq u nzcrir?terwlz/ L/O pc/i/.v c ' l r f ~ ~ c p r c ~ i ~ ~ c ~ : ~  y211 S O I I I Z U I / L ~ I I /  e,~j7IoIter ~ t ~ l ' l ~ l i ~ i e ~  c/e~~fir~?z~r/u/io~i.v V Z I ~  

1iou.v C I I , O I ~ . Y  I ( / I . ~ . Y c ; c ~  /o~rlhc>l-. I'c~r c~.~~~irpIc ,  ~ : C I * I U I I ~ . T  I > C ) U / ~ J I ~ /  .f'[il-e c111 , l u ~ ~ c ~ l  O T I  clzl I - I ~ L I I ~ ~ ~ ~ ~ .  

iVor/.v, c'es/ IL! gelire ~ / ' ( / L ~ / I I ~ I / & , ~  y111 11e 11ozr.v I~i/&rc~.v.se~i~/ p1zr.v I . I - C ~ I I ~ ~ C ~ I Z / .  0 1 1  u der11i2retlre11/ 

ch.v gè17.7 ( / I I I  11ozi.~ 0171 so/lici/& /70r/r Z I I Z L )  ~fi/hriculioi7 cl'> .Jill)c'I, ~~iliui~qre, (le! ~ri'117rs 

co.vn2C/rq~re.v. A'ozrs fi)l-nlz~lo~~.v, tlou.v C I I L / ~ I I . S  ù lu I I I I . Y C >  C I ~ ~ I ~ I L ' C ,  nlni.v nozr.v 17e fuhriqzro~i.v pu.vW. 

Dans les cas que nous a\,oris rencontrks, ce s e ~ ~ i c e  est offert à titre gacie~is.  De plus, i l  ne fait 

l'objet d'aucune transaction juridique (sur le droit de propriété par exemple). I l  en est ainsi 

parce que les promoteurs qui le sollicitent sont ' ' ~ 1 1 7  / ~ C > Z I  C ~ O I I I I I I L -  (Ic.s u111r.v." On ne doit pas 



cependant se laisser abuser par ces bons sentiments. S'il est vrai que le tutorat n'est pas payant, 

i l  n'est pas sans présenter quand inème quelques bénifices non négligeables pour l'ent~eprise 

tutrice et pour l'ensemble de la filière concernée. TI nous semble tout d'abord que ces pratiques 

obéissent à des règles commerciales élémentaires. A savoir qu'une entreprise ne peut à elle 

seille controler l'étendue d'une filière, pour des raisons d'opportunité et de profitabilité. Par 

ailleurs, ce &pe d'appui semble procéder plus sûrement d'une stratégie collecti\.e de tirage de 

l'activité vers le haut. La ligme de raisonnement simple est le suivant : plus la gamine de 

produits disponibles sur le marché est étendue, mieux on peut satisfaire localeinent la 

deinande, plus les promoteurs dans ce secteur seront crédibles notamment au niveau des 

organismes financiers ou de l'administration centrale et pourront s'attaquer à des segments 

occupés par I'iinportation. 

Par contre, en ne se positionnant pas sur tous les segments de la filière, en laissant la moindre 

parcelle aux produits importés (notainment au niveau des produits de base qui font l'objet 

d'une forte demande), les conséquences peuvent être redoutables pour l'ensemble de l'activité. 

Les unités avec un potentiel de développeinent peuvent être tentées, du fait de leiir dispersion 

et du fait de marchés spécifiques (certaines productions à haut degé de complexité 

technologique ne sont destinées qu'a des marchés réduits, composés de moins d'une ~ingtaine 

d'entreprises, lesquelles n'hSsitent pas à s'adresser à des fournisseurs étrangers), à privilégier 

la recherche de positions doininantes au niveau des segments les plus bas (à faible coinplesité 

technologique), au lieu de contester les positions des fabricants étrangers. Cela comporte le 

risque d'entraîner une stagnation technologique et d'enrayer to~lte la dynaii-iique de 

socialisation technologique, dynainique dans laquelle les unités de pointe ont un rôle 

important à jouer. 

II nous a paru intcressant de presenter les fonnes diversifiees de coopération observables dans 

la sphère de la petite entreprise. Cela non pas pour accrSditer l'idée de l'absence de marché, de 

concurrence, bien au contraire. mais pour présenter les t!.pes de solidaritès transversales 

entretenues dans certaines filikres pour réduire des contraintes ou pour répondre à des 

exigences de production. Les inilieus professionnels ne sont cependant pas si consensuels et 

harmonieux. Les positions y sont plutôt acquises au pris d'efforts soutenus et sont 



continuellement contestées. Du reste, le secteur de la petite entreprise n'est-il pas souvent 

déiini coinme celui ren\,oyant à des marchés étroits, convoités par un maximum de 

producteurs du fait de l'absence de barrières d'entrée élevées ? 

Dans quels termes se pose la question de la concurrence chez les entrepreneurs ? Si l'on s'en 

tient aux trois modalités de réponses obtenues à la question: "quel es/ i~otr.c scztz/inlc/.1t cj 

lfent/roi/ tke /LI co/1cz(rt'c/zccz ?", deux grandes catégories de réponses renseignent sur les 

représentations liées à la concurrence. La preiiiiere consiste à sa représentation en tant que 

phénomène bénéfique. tandis que la seconde inet en avant ses effets pervers. 

Tableau 55 Interprétation des conduites concurrentielles 

concurrence 

Le phénomène de la concurrence se inanifeste d'abord sous des formes variées avant de 

donner lieu à des conduites spécifiques. Considkrons en premier lieu les cas où la rivalité 

professionnelle est interprétée et vécue positivement. Dans cette hypothèse, les entrepreneurs 

attachent de grandes de \et-tus à l'émulation. Elle se présente dans cette perspective sous 

l'aspect d'un facteur nécessaire et vital pour les milieux productifs. Elle force les entrepreneurs 

à faire preu\,e de dynamisme pour trou\.er continuellement de nouvelles possibilités de profit, 

ou pour espérer pr2server le niveau de profitabilité de leur affaire. Nous ajrons déjà rapporté 

une idée proche de celle-ci en présentant les raisons pour lesquelles certaines fonnes de 

collaboration et de partenariat entre les ni\eaus dans quelques secteurs étudiés se 

développent. Ici nous nous intéressons uniqueillent aux processus individuels et autonoines. 

0.1-C.D. (chaussure artisanale) a fàit \.aloir le point de vue selon laquelle la concurrence est un 

phénoinène positif à son niveau dans les tern~es suivants : "je / I L .  r</i(.vc i ~ r s  /u conc:zn./.crzce ... 

J ~ / z . f i l ; / ,  /?IO;, , jcj  Ille d1.Y ql~'11 / I L .  full1 i7'l.v q11e JO .YOt.Y ,s'?z// ~ ' I / I . s  / ? l O / l  , Y ~ J ~ ~ / o 1 4 ~ ,  u14 c~oll//~u;/~~J. .le I l L j  



petlux pu.sjùhriqtrer ~1c.v chuu.v~z~re.v pot~r 7 1lli1liorz.s (je ,Tc~~zkguIui~. I,liclkuI .c.erui/ CIU'II?; ui/ dix, 

vi17g/ ~0rdo17r1ier.v ù ~rui~era Iê Sknc;gul y tri soieiz/ c'or~iltl.~ pour ~1e.v procltrc./ioi~.s (le qz~uli/&. (.'LI 

cr&dihili.ve, çu do1~17è confiuilce uu L ' O I I . ( . O ~ ~ ~ I ~ ~ ~ J / C ! Z I ~ ' .  Pur e-~en~ple, t1un.v /es erzdroils oir j e  17ë 

szris pu.v co11nz1, là-bus il peu/ j uvoir tr17 ~ ~ ~ r d o l z i ~ i e r  y zri. fùhriy ue ùes ~lrficles de y uulilk, u\vc 

ur7ê belle fii~i/iol~ .... A~f~~in/ei~urîr si iotn 1c.v cortkonrtier.~ crc;ett/ de,v nzo~I~?les orjgirzui~~ e/ L ~ L '  

yuulile'. cela 11024s rclzd.fi)rfs. Quelqu'tu7 qui urriv~? ici C/UIIS 111on .sec/eur. il nlatn.u pus cle 

b1ocuge.s pozir. s'udre.rscr ù ntoi ou ù 1rr1 cruirc. II vu se dire "lcs cort/onrtiela de rtlor~ coirl 

.fuhriqzie~z/ tic hcl1e.c. choses, .je vuis i!oir ici ce ytr'il.c.~fbiz/'~ ...]. AJcri.v celu 17c 17e141 pus dire qzre 

.je r ~ e  .fùi.c. rien pozii. 2ti.c pur1121 1c.v ntcillèzrr:~ tle IIZU .s/7Pciuli/C2. .At/ cson/ruirc!, or? sui/ en cc. 

itroiiterzt là, qtrlorz u ufjuire Ù des ~ ~ I I . T  C O I I ~ I ~ P I ~ I ~ ~ S ,  e/ qzie poz1r 21rc L/L'IJUII/  CUY. il.fim/ /ot!jotlr.v 

/roui?c.r de 11ou\~eIIc~ cho.ve.v ù upporrer pozrr ui~oii' plus pur rilppor/ ù ctllx.. ('a, c. 'es1 /~+s 

i1z/C2re.~.sarz/ jlozn. ilozn". Cette approche positive du phénomène concurrentiel repose 

essentiellement, chez les producteurs, siir l'acceptation de l'idée qu'il leur est impossible 

d'occuper une position de domination totale du marché. Ensuite, on remarque la recherche 

d'un enrichissement mutuel dans ilne concurrence de qualité, qui profiterait alors à I'ensen~ble 

de la profession. 

Cependant la lecture la plus coiiimunéinent faite du phénomène reste une lecture négative. 

Les entrepreneurs se focalisent sur les pratiques de certains hoinologues, pratiques clu'ils 

jugent déloyales. La concurrence déloyale prend plusieurs aspects. Dans le premier cas de 

figure isolS par nos interlocuteurs elle est alimentée et IégitimPe par les effets penrers de la 

dé\laluation. La baisse notoire des revenus en iiiilieu urbain'"" a bien sûr aidé a une 

substitution partielle des biens d'iinportation par ceux issus de la productioii nationale. 

Cependant, elle a aussi et avant tout, limité la propension de dépense des ménages et des 

indilidus. Elle a occasionné du niêine coup, une baisse sensible de la demande du fait des 

reports de consoinination. L'absence d'une clientèle fiable est à cet effet éboquée panni les 

principaux freins objectifs au développeinent de l'activité. La dévaluation seinble donc a\oir 

entrainé une moindre exigence de qualité de la part des consoinmateurs. Et devant la 

raréfaction du client, des coininandes iinportantes, les artisans-entreprene~irs soiit placés 

de\.ant l'obligation de chouchotr/cr le client, parfois au mépris de certaines règles 

professionnelles. 



Tableau 56 Identification des freins au développement de  leur affaire liés à 
l'environnement 

02-D.G. développe quelques raisons qui obligent les patrons dans la réparation autoinobile à 

se plier aux deinandes de la clientèle. "0i1 ckèrchè /o~~joza:c des urrangenlen/s uvec le clrenl. 

O11 .sur/ qur peu/ pqler tles prdces 12ezr\,e.s e! 13 qzn rl Jir~rt uller chc~rclier des ruhiois. II y a dc.7 

urzclens C / I ~ I I I . T  sur 1e.cquel.c I I  ne .fùut pus coilzpfer pour encarsser le niolndre fi-arzc ntalren. 

("e.c/ sotriwzi des clici2t.s qu'on u depu1.s Ioiig/enip.c, 11.5 .sont ù iu re/rai/e, /ou/ CU Ce Lcor2/ des 

ari21.t finuleme~~t. ,41clls utrssr, c'es/ .tozn.ei11 Z'ûge de cer./un?.c \~éltrczrles e-x-pIrqzre le rgf2d.s de 

Ieur proprré/urrè d'enguger hecrzrcoup L Z ~  .fiuw t/r.r.$zl.r. 1,or.s y zr 'on r'tuhlrt zu1 L~LZI ' IJ ,  C ~ I - I U I I I  s 

11ozl.s hsenl curr2nzent "Ccoutez, met/ez-17zol de.s prCcc'.c J ' o c ~ u ~ r o i ~ .  tozlt CC q ~ ~ e  iVozn tr.oln7ez, je 

ne ijul.s ~ Z ~ U I I L I  l?zB~lie pus pu~ler 330.00(lfruncr  LI^ ~ ~ ~ > L I ~ U I I O I Z S  s1rr U I I ~  ~~ortzrre qzre je Iu~.s.~eraz 

i~o1onlrc.r.~ ir 300.000 ~ ~ U I I C S " .  

freins object.dvpt. 

personnel peu qualifié 

pression fiscale 
. - -  

lourdeurs adrninistrati~res 

absence d'une clientèle fiable 
- . -  

illettrisme persorinel 

faible technicité 

inorganisation des circuits appro\.isionneinent 

TOTAL OBS. 

La vétusti du parc autoinobile étant similaire en tout point a celle du parc des inachines à 

coudre, ce réparateur de inachines donne le inêine témoignage. ".41*e1111, nous explique 69-F.G, 

Ics l ~ ~ i l l ~ z o s  u I I u ~ c I ~ !  . ~ ~ I L ' ~ / C J I I I ~ I I /  chez S I ~ I ~ C ? ~  1or.s~jt~'il.v ~ ~ i ~ a I c ~ r ~ /  Ië r~~oirz~ii-ë pr.0h/2nzt~. 1,')s j7i2~v.s 

~lc~frc!t~i~~tisc~~s ,se / - ë i~~p  Iuqu Iën! cie.~ j7i2cë.v 1iezn.e.t d'or-tgine. Bor1 r~iuin/~:ri~~/i/ ui>c?ce lu 

~ l ~ i ~ ~ i l l ~ r / i o ~ ~ ,  ( J ~ ~ C L ~  Iu cor?jor~ctur~?, ai.~:c ceci, uivc cc?Iu, ~ ~ r - t ~ / i ( ~ ~ ~ c ~ i i d i i / ,  IC?.S ~ ~ 1 i ~ ~ 1 r . s  ~~11ere~licn1 h 

/isër Iczrr 2piligIe dujczr. (I)n~bi~.rl  tJd.joi.7 jili c~i/e~idu ~1c.v clicn/.s ilil-ë q~ruri~I,je leur ~ ; I I L ~ I I Z ? I - ~  

I c ~ s  piécès Li cliil~iger: "kcozi/ès. c k ~ t  11.o~ cher. .le ~zc tlcsnwrztIc. pu.s ~ I ~ L I I Z J  ~-l~o.ve, jc \?èir-~.ju.v/c~ 

-- - 

76-1 Cette baisse est de l'ordre de 400; seloii les differeiits points de vue de G Duruflé (l'?'?O), h.1 Diouf ( 1993) et 
J -L Canlilleri (1996) 
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qzre lzr 111e lu bricoles, bu 11zu 1t1utz si .vo,r-I- /oufi .si kut~urll [afin que je puisse encore m'en senir 

quelque temps encore]'! Hui1 C'CF/ L/ZI  chutz/~ge S I  0 1 1  V C I I ~ ,  purce qzie S I  IL(  t1i.s 11011. cfe.v/ siîr 

qu'il vc4 uppor/er .vu tltiichit~~~ N un uutre qui uzrru pezr/-l/re 1l1oi11.s (le S C ~ Z I J ) U / ~ S  que loi. 1.e 

Iubc?l de c/zruli/i, lu-firrhiJi/c; des pi2ce.s de rechu~zge, ce tz 'e.v/  pu.^ CU qui es/ i~?ipor/ut~/ pour eu-$. 

Hot1 si lu fuis collrnie il fc? di/, /u hricoles zin /rue, lu nlcrcki~~c ri./ottrhc~fircL;nren/ ei? putzlte uu 

bozfi d'z.111 t?loi.s. L/ ulors il ne .ve g21te /?US pour /e  /rui/èr de /rriultcl. ('a ilfuzlt le g6rer tozrl le 

fën1p.v è/ c 'es/ pus fucilc" . 

II se trouve que cette demande de nature nouvelle (des pris bas pour des prestations de qualité 

médiocre) trouve un écho favorable chez certains artisans. Ils n'hésitent pas à sacrifier les 

normes techniques ou professionnelles. C'est ce qu'un tâcheron en électricité, 61-E.N. appelle 

le "/uf?*2itgul". "1,e.v 1cn1p.v .votl/ c/zrr.~. l'oru' nloi un cl~un/icr C.FI Z I I I  chun/i~r. .Ifuccep/e /ozr/. 

nzC~ite dfcffi.c/lrer des nzod~ficu/ion.s d'ii~s/ullu/iot~s suns reluis, .wtw disjonc/eur. .Je .suis q11e CC' 

11 'e.s/ que t f z r  "/cd j/engul", /ru~juil ... 11011 pus hâclc!, nruis ... vi/c.fÙii, c h  hricoluge. A k i  i.v 0 1 1  nc 

pezrl pus fbirc) uzr/ren1c1n/ clucrt~d le cliett[ Izri-1ir2nze 11e i,ezr/ pus cicherer (les JUsib1e.v ou cies 

u//ucltes. al or.^, otz fui/ co~?l~?re 011 pclrf". Un spécialiste du bâtiment (27-M.S.) renchérit par 

rapport à cette même idée, en nous faisant remarquer l'irresponsabilité des entrepreneurs trop 

conciliants, mais aussi l'absence de contrôle de l'application effective de directives 

institutionnelles. " I I  rtlif LI pu.s Z I I I ~  ~e~?luitze. 1111 ~ Û / ~ I ? K J I I /  e:n/ier .v1e.v/ qffit1dr.L; à lu rue 

/~~uicllierbe. 0 1 1  cr ett/erttlu nlinq~or/c yzroi szu. Ifuccidetz/. i2~1rris.junwi.s le seri~i~iè t/c> Ifzrr.hu~zisrtlc~ 

tze sfe.v/ 1r~un!f2s/i; pour ré/uhlir lu i*c!ri/i, cfe.v/-à-dire I'~ih.~c~t1ce di. re.vpec/ de.v I I ~ I ' I ~ I C . ~  Ui' 

cotz.c./r.udion. De /outes le.s-fhC.ot~s d'uzrtres cu/rr.c./1u)pl1c.~ son/ en iwe, vo~rs cri7cz cër/ui~ien~ett/ 

renzui-qlrk le nonrhre tic cuges ù pou10.v qzri .TC co11.v/rlli.s~11/ I I I U I I I / ~ ~ U I Z /  N lIuk~4r.l ... / .Je C I ' O ~ S  

qtr'il ,firu/ C O I I Z I I Z C I ~ L ~ ~ ~  ;I .vc;i-ir con/re z4tt .fui/ LICIIIS Ic' I I I O I I L I ~ '  du hB/i171e17/ : h~-iuzreoz~p [le 

pron~o/c?uric inunohilie~:~, nruis nw.vi de pur/iculièr.v c I ~ ~ r c I z ~ t ~ (  O L;co11ot?li.v~r S Z I ~  /ou/. 0 1 1  

11'uch2/e yzrè t k . v  I ~ I C I / ~ ~ ; U I L Y  tlc pi2lre L I Z I U I ~ I ~ ~ .  1,e.v ~'otz~ë11.v ~1'1.117 c ~ r c h i / e ~ ' / ~  oz1 ~ ' L I I ~ C  Cfudc 

/i~c/ztzi(iz~e .~Criez~.sc, ils cr01~'11/ qr,~e cfe,s~ pcl,v 11?rpot./ut7/. .-îlor.~, cfë.v/ ~ I I W  1e.v I ~ z ~ ~ ~ o I I . ~  yu 'i1.v 

i1?7/71.o\~isen/ 1c.s plntz.~. ~ ~ o n ~ n r c  qo ... !\.lc~i.v t/i.s-nloi. lm 111n~.ott. il nc pc>11/ pus S ' ~ I I I J L ' I I / C ~  

gc!o~??>/t'e, I I I  ur'clzilccle. IIé.vtrllu/ : il tzliy ci .vo1iiqctz/ ni lx) tn~is cicl cot?.v/rllir.c, 17; U Z I C ' U I I ~  gur~z~?/ie 

c/C' .vBc~rri/C tkP.S 6tllfi~'L'~. 11 II:\' U ( I I ~ L ' I I I ?  rL'.S/îC'LS/ dë.S 170rt17c.\. (1'' ~ O 1 1 . ~ / l ' l l ~ ' / ~ O l l ,  Ul4CI417 I'C.(;/)CL'/ ~c. 's  

t.Cg1e.s dfzn.buni.v~?~c". 



Les dkclarations de cet autre entrepreneur dans le second-oeuvre abondent dans le inêine sens. 

Tl insiste particulièreinent sur 1'absenc.e d'une exigence de qualité et sur la recherche 

systéinatique de inoindres coùts qui résuinent une attitude qui à tendance à se généraliser chez 

les coininanditaires. "("es/ qtre les gens ne corznuissen/ pu.v lu qzrulit2. Le yrohl2rlie yu 'il j.; a, 

c.'cs/ yuc cl(rn.v ccr/(ri~zs corlx co~~ i~ i l c  la p~i17/ure, 011 a LICS ~ ~ I I . Y  Z I I I  ~ C ! U  bric~)leur.s, gtvzre 
I I  I 1 llorta~ie ut/,\- ~ : c ' r l /  11zili~11v ". ( Jn j014r i1.r .von/ nwqborz.v, 7m irulre c~urr~~I~'ur.s, t(11 uz~fre jour ils 

.von/ peinll.e,r ... 1I.v pclri.cn/ S/re hons, IÙ nrc>.r/ pus lir cju~'s/ioii. :\.i~i.v ils ne soli/ pu.v deSv 

.~/?C;~iulis/e.v, ils 0 1 2 /  c?lt gé~zc;rul /?L:LI de C O I I / ~ U ~ . ~ . C U I Z C ~ S  U Z I  I?I\YCIZI ~1e.s ~~rodzri/.v. ile ~ O I ? I I I I ~ I I /  011 

.filil irrî ntiVlrlz,yi~ pozrr. ohtcnir ~10.s IOIIS  />ri;ci.v C/ po LW c/14e lu pciri/urc~ / icnnc. /,ë c'lien/ en 

g21iCr~11, I Z I I  il 11j3 C O I I I T ~ ~ /  rictz. 11 ne .vuif 17u.v reconna;/re lu y~iu/ i /~;  ~Yzin /ru~~uil. ( 'e (1211 es/ 

inzpor~un~ pour lui, crc.st (jzre cë SOI/  ht'ui~ .s111' IC I ~ I ~ I ~ ~ c I ? /  cJ/ ~~rrtottt 17u.v c~lier. !:II hic17, sril.fÙ~r/ 

nlc//rc moinv dc cotlcl~c's </c' / ? c I I ~ / u ~ c ~ ,  uche/cir des  produit.^ bon I I I U ~ C ~ L ; .  il C.S/ druccord. Ho11 

upri?.v, .sril se rc?nci contp~e (/ZAC lu /~c'i~i/zrre c ~ c I ~ ~ z I ~ I I ~ ~  ou / U C I I ~  ~ O I I I I I I C  de lu c~u ie  q14u11(/ 0 1 1  

.v'uppuie sur lev niur.s, l~ozrr Ilri cle.vf pus gr~n'e, purce qtre 1'0~cu.rion qtrril u \~ozl/zre 111urq11er 

es1 l>usst!e. Nous 1e.v prc?ji'.s.sioli~~el.v, on c.oi c/uurid n1Snlc pL:nrrli.sc!.v. purce qzre tkrlîs sir /:IL', /~ts 

pcin/reLv .von/ CICS I~ZWIILIS". II en ressort que c'est l'absence de préoccupation à certaines 

exigences techniques ininiinales de la clientèle qui pose problème. 

Nos interlocuteurs incriminent aussi les services techniques de 1'Etat qui, par leur lasisine, 

encouragent iiiipliciteinent des paris entiers d'activités, où les principes de travail reposent sur 

I'iinitation, le tâtonnement, le bricolage, au détriment de la recherche de la qualité, de la 

fiabilité et parfois de l'originalité. 

Ce s p e  de concurrence qui est dénoncé, n'est pas seulement jugé coinnie déloyal. Cette 

tendance à la facilité. au rnanque de professionnalisine coniporte le risque aus yeux de 

certains de nos interlocuteurs, si on n'j, prend garde- de condai~iner tout dynainisine, toute 

possibilité de inodernisation, de redynamisation des secteurs ii-ianufacturiers. Elle peut enrayer 

tous les et'forts fournis pour crédibiliser les structures de production et les artisans sénégalais 

et tuer tout espoir de \.air se réduire la dépendance vis-&vis de I'estérieur. " I ' L I ~ ~ ~ c ?  ~ I I C  le 

C / ~ C ~ C / O / ? / > L ' I I ~ O I I /  (kolll 0 1 1  I )LI I ' / c .~ ,  explique un entrepreneur (26-M.S.), il i:iclz/ de lu .vuti.~fuc/ioll 

tkc 11o.v h e so i~~ .~  ( / ~ / ( J / ~ C ~ I C J I I S  1x11' citas ~ C ~ I S .  C / ~ S  11.~117e.s de c'i' piq:~. 0 1 1  ] ~ ~ > z I I  /7(11'ier L ~ L ?  

L/?i'C/O/7/?C1?1~'17/, .Si . ~ ~ ~ l l / ~ ~ l l l ~ ~ l ~ ~ ,  /OZ// ' ' C 1  c /O/l /  /C . ~ C . ' l l ~ ' ~ L l / U l . ~  1 1 1 0 ~ ~ i ! 1 1  LI / ) ~ ' . ~ 0 1 / 1  (/u 17ILl/lll ( I l l  .SOil*, L'.Y/ 



ilispo~~ihle e/ es/ ,fuhriqzr& ici. 1,e i,k/enlen/ clutil porfc, le kinkelihcr qu'il hoil, le szrcre, 1e.9 

\wrre.v qtl 'il u/ili.ve pour sort pe/ii-d./eu~~er ..., .je rie S C I I . ~  j7us ~tzoi. Il 17e.fÙz1l pus ~eziIer17e111 qzie 

su i?iènrze cl 'ici, nlui.v c(zi.v.vi q14e ce S O I /  cle lu q14illilé. Xogur~le.~, pelivotzlie ne profesle contre lu 

(.,o~tlpugilie Srrcri?l.e qui I ~ O Z I S  ~>L~IIU' ,  rkgzr/i>re~tm/, (l t i  s~icre dégzreulcl.~.se. I'e,ivolzrte ne rCcgit. 

f,cs uzi/ori~&.s se pluig~tër~l que cles gcris uchC/cn/ du szrcre erz proi7cnurice de lu Gunlhie, e/ 

e.s.s~liorzt cle foire Ir nlorcrlè. h1oi.s pourqzioi pqler plus cher (1'14 szicre cle nlumwise quuli/L; :) 
l'urce qzie sir~rplcnletz/ c~tes/.fuhriqz~C cru ,Sinkgcrl ? Sq:on.v s é r i c i ~ ~  èt r e p t - h n s  Ic?s cho.~es erz 

.fÙce. Si on /les incl~r.v/riel.v/ rze.fui/  pu.^ u//en/ion à CU. oli i*u /ou.v,filiir. conu?ic Halu. .hrou.~ utl.s.si 

011 17u cli.vp~~/-u;/l.e". 

Une autre fonne que re\+t la concurrence réside dans l'imitation. C'est l'attitude de 

professionnels qui consiste a repérer les produits d'importation ou les nou\~eautés des 

concurrents qui font l'objet d'une forte deinande et d'essayer de les reproduire dans des formes 

plus ou moins satisfaisantes. En 1994, l'irruption de (-'u17ul Hor~zons dans le paysage 

audiovisuel des Sénégalais bouleverse les habitudes des téléspectateurs repus des dizaines de 

rediffusions de cieux téléfiln~s français ou alleinands sur la chaîne publique. La qualité des 

émissions fait que la chaîne, qui diffuse encore en clair, est vite plébiscitée. Malheureusement 

pour la majeure partie des foyers, ('clnul crypte ses émissions par la suite. La frustration des 

gens est de courte durée car, trés peu de temps aprtts, un bouquet de chaînes est proposé aus 

téléspectateurs. Seuleinent sa riception n'est possible que par l'installation d'une antenne 

spéciale appelée " U I ~ I ~ I Z I I ~  7'Lrj'' et qui est proposée à un pris prohibitif pour la majorité des 

ménages (65.000 francs). C'est un objet qui \ a  constituer très \.ite un enjeu dans I'éconoinie du 

signe, du "mkrs-/LI \.II", si t>,pique des rapports de voisinage dans les quartiers dakarois. Sa 

généralisation s'effectue en coiîséquence et un marché de revente d'antennes volées s'organise. 

Ce sont les réparateurs d'appareils électroniques qui sont sollicités pour coinpléter les 

équipeinents 1 olés, obtenus ".col/.s 1') c -u f /~n~" .  

De\ant le risque encouru. certains \ont préferer lancer leur propre chaîne de reproduction des 

antennes et des déniodulateurs. Ainsi. a\.ec l'aide de menuisiers métalliques, ils proposent très 

\ite des antennes et des parat~oles de réception à des pris abordables pour un plus grand 

nombre de fainilles " I ~ U ~ I - I L ~ I I ~ ~ ~  ~417e (117/~~111ii> 7'1 '5, nous a e~pl1qu6 14-A D, iz1c.\/ pcls qzrcilyz/e 

c~hosc c i ~ '  c o ~ t l j ~ l ~ ( ~ r ~ ~ .  S) I /  0 1 1  L I  ICI .\C'/IC;IIILI du hoÎ/l~>r. J O I /  011 (11ii're le boîtier ~ I ' u I I ~  C I I Z I ~ I I I I C ~  



J'origi t~~ ~ 0 1 1 1 '  voir 1e.v c ' ~ ~ c L ~ I / . v  G / ~ C / ~ O I I I C J I I C . V .  / I I I s z ~ ~ / ~ ,  11oz1.s . fuhr iqz~o~~.~  lu hoî/e 

d(n~zpl~f~cc~iior~ ù pur/ir tle conposcnl/c.c qtl'otz /rom:e tlul~.v /ou.v les ~~zugusi~zs  oz^ qti'on 

r&czph.e ici cl 12. 0 1 1  C ~ I ~ Z I ~ I U I I ~ ~ O  ù 2111 ~~tc~lizii.vier 17zéiuIIiy~e les sz~ppori.~ el1 C ~ ~ I J I ~ ~ ~ I ~ ~ Z C I ~ I .  (;lie 

.Ibis /ou/ cc!ci17r2t, 011 crssrnthlc c/ il I I ~  re.c/e p1z1.v u1or.s ql.1'2 <flkc/ucr lc?~ /c.v/s et les régluges". 

Si les professionnels de l'électronique n'ont eu aucun nia1 à créer une fourniture locale, 

certains bricoleurs n'ont pas hésité à déployer des trésors d'ingéniosité pour accrocher une 

peu possédante et \.oulant tout de même être au diapason (suivre l'actualité en direct 

sur ( 'ArN, sui\.re les interminables feuilletons des télévisions portugaise, égyptienne...). On a 

\lu fleurir sur c,ertains toits les installations les plus inattendues : des couvercles de cocotte en 

aluminium installés sur un support de bois par exemple, pour faire office de parabole de 

réception ! 

L'imitation regroupe aussi les conduites de copie des méthodes de travail et nouveautés du 

concurrent. Certains producteurs guettent les produits qui inarchent et s'engouffrent 

systématiquenient dans les créneaux ainsi ouverts. Les entreprises innovantes sont très vite 

pénalisees par cette inultiplication de conciirrents dont la conséquence la plus immédiate est la 

baisse des marges. Dans les métiers reposant sur la créativitk artistique, les patrons 

appréhendent inoins la concurrence des produits d'importation que ceux inis sur le inarché par 

les artisans locaux prompts à investir tout secteur qui marche. C'est une des raisons pratiques 

pour lesquelles ils sont très hostiles au IIJ~II-over. Dans les acti~ritks comme la confection ou la 

fabrication de sachets plastiques, i l  a Sté constaté que, dès que les employés étaient au fait de 

i.iou\lelles techniques de tra~lail (la broderie sur soie, la photoga\vre sur les sacs), ils 

n'hésitaient pas à aller monnayer les secrets de fabrication aupr6s d'un concurrent. 49-Y.A.S 

qui dirige une sacherie a ainsi vii la moitié de son personnel technique passer avec "armes et 

bagages" chez des concurrents "1ihilncli.v". ".r\,'o.v protl1ril.v 2 I ' ~ ~ / z r c k ~ ,  110s proc~2tl&.r, 11z2nzë 1e.v 

gruphi.v~~~ès, / 0 1 4 /  u c:/c! , ~OZI I . I I I  ti t ~ o s  L ' ( ~ I ~ L ' u ~ ~ ~ I I / . ~ .  !(ILI- i1.v I I C  SC  vol^/ 17us ~ Z I Z C ; . ~  pol(r 1è.v 

c/2i~eloppcr. cl 1ë.v .vol.tir u\:t~i~/ 17oz1.v. ()ZIG'/ ~*ecoz~r.v ~ ~ c < z L s - / L ~  c7.~pi;i'c!r;) 0 1 1  I I  'u riè11, 011 I Z ~  IWUI 

pc4.s prol~\~cr g1-ul7d i~11o.v~. / A  pz11.v l~ . s  I,ihcillui.v, 11,s o t ~ /  c/e,v / ? ~ O / L I Y I O I ? . ~  ~ U I ~ / O Z I /  o i ~  114 N I . ~  ...". 

18-D.D qui dirige un des salons de couture les plus huppés de Dakar a elle aussi, connu ces 

problkrnes de flrl/cs à certains iiioinents. " I I  .v~rffi.vul/ dh1lc.r U I I  nlirrc.112 /-1Iz22/po~u. /ol7zbc.r .YZI I .  

tlc7.v nzotl2le.s ctkci~lcql~c~v cl11 / o~ l /  / ? O I I I /  N LYLI-I- tic 112011 C U I L I I O ~ I ~ ~ ' .  ('PILI I I C . ~ C I I /  U Z ~ L ~ I I I ~  ~/oll/e ( I Z I ~  



cncr/uirz.v /uillczu:v j~iru/aien1 1 7 ~ 0 1 7  /ru\'nil CII'CC lu eo171plici/~; L/C 117e.v C J I I T ~ / O J ~ & S .  -4 /xll-/ir L ~ C J  IN. 

j'2~l~i.v C O I ? ~ ~ Y ) I I I ~ : ~  N U I I  gros j~rohl2171c. .Je ne potn9iri.v plu.$ con/iriz~c~l- à ,fitire vcrloir le ccirwclèlr 

origilwl el persol1rzulis2 tlc n1e.v cr&cl/iorz.v uzrprCs CIO IITU clicrî/2le co~t~po.vt!è (le persoiznu/i/k.v 

de pcrr/ozl/ ~/~in.v le 111017de. , J ~ I  dû .s&vir. ,Jhi 1.et71~oj6 prkv C/CJ ,dis- j7er.vot111e.v e/.irui e~~ibuz~clzt! 

dc.s I'uki~/ulz(~i.s. ]:'ZLV, 11011 .EVU/CI~ICIT/  i1.v .roll/ fr2.v /tilhile~ pour ce qui co~tc~crtzc /c3 lruvui/ ~1c.v 

1isszl.s cle IZLVC ~ 0 1 1 1 1 1 1 0  lu soie, le j e ~ e q ~ ~ u r ~ l  oz4 le L ' U C I Z ~ I I I ~ ~ L '  I ? Z L ~ ~ S  ils it'ollt pus ces ré se il?^^ qzie 

petn.c.111 moi/. les iuil1etn:s ~c;/z~;gc~lui.s. fi/ v0i.v cCc qzle je I'CILI- clire". 

La fragilité des positions induite par une foule de prétendants guettant la inoindre faiblesse, la 

rapidité avec laquelle. dans les secteurs de création, des retournements de tendance dans les 

goûts du consommateur amènent les entrepreneurs à renouveler constamment leur gamine de 

produits. à ne dévoiler un nouveau produit qu'au dernier moinent, à rechercher les ineilleures 

coinbinaisons de facteurs, pour résister aux homologues qui "cu.sse~i/ le nrurcizé". Elle est 

effectivement à l'origine d'une recherche continue de raccourcis. Cette fuite en avant appelle 

l'expression de facultés d'adaptation des artisans-entrepreneurs, car elle coïncide avec des 

processus d'extension des savoirs de base et d'improvisation de connaissances nou~lelles. 

Le processus d'adaptation revèt d'abord la fonne d'un aménagement, par les patrons issus du 

système traditionnel de répartition des compétences socioprofessionnelles, de voies d'accès à 

19équi\~alent moderne de la charge coutuinière. Ce cheminement se inanifeste à travers deus 

réalités. Les Ncfio (originaires de castes) tra1,aillent indiiTéreininent sur les matériaux connus 

dans le corps de métier traditionnel que sur les matières s!nthétiques apparues avec les 

nou\lelles formes du inétier. Aux abords du stade Iba Mar Diop (dans le quartier de la 

Médina), i l  est loisible d'observer des fabricants de chaussures artisanales à l'ouvrage. Ils 

fabriquent des babouches, des trotteuses. de la bagagerie scolaire aussi bien avec du cuir que 

du Skaï, du similicuir ou du basane. Le changement ne se limite pas seulement à 

1'inobsen.ance. voire ii la transgression des rites professionnels traditionnels et des discours 

associes. Ces artisans élargissent aussi le registre de leurs habiletés en ajoutant des rnodeles à 

leur gamine de production. en intégrant de nouveaux matériaux et de nouveaux procéd~s7'". A 

partir de leur dotation initiale, ils ajoutent des habiletés supplémentaires. 

70: On ne coud presque plus les baboucties. I'asseiiiblage se fait de la colle iridustrielle 



Le second procédé d'adaptation technique se rapporte aux démarches de translation de savoirs 

initiaux et d'iinprovisation d'habiletés. Elles permettent à leur initiateur de se transporter sur 

un marché plus rémunérateur. La démarche de c.e patron en rend compte assez 

significativeinent. 56-M.G. est tëg (forgeron) de naissance, mais a préféré le travail du cuir. 

Après des années de pérégrinations il décide de s'installer de inaniére permanente a Dakar et 

de s'investir dans la maroquinerie. Sa clientèle est di\.isée en deux types auxquels 

correspondent respectiveinent des productions précises (travail à la inain et à facon pour les 

particuliers parmi lesquels une large majorité d'expatriés, travail en inasse à destinations des 

revendeurs sur les places de inarché). ''.Je /?'ai juntcri.~ ul9pri.v lu ~ i~roq tr i~~er ic .  C ~ I ) Z I I I C I ~ ~  fùire 

zr11e pocl~etle, trt? .SUC 0 1 1  Z ~ I I C  cei11t14re. ,Vot4.v. ~totre cionwitte lrcr~/itio~?~zcl c'est totrl cc qui 

~ ( ~ I T c ~ I - I ~ ~  1e.v C U ~ U ~ I -  [sandales], les teere [amulettes], les nwrukki.v [les babouches] ..., Ic trui~uil 

dl4 czlir. A4uis il .SC' /rol/iv que les tcn7p.v churqynt l ju~i~uno dej' tloxl. I'ur escn~ple, lu per.so1zne 

q tti n7 'u uppri.~ le 1172tièr ne collnuît prc.vy zie plus rien dc1rî.v ce qzre.je.fÙis u c / ~ ~ e I l c ~ i ~ e ~ z ~ .  A.fi)i. je 

~zc veux p u  Stre d&pu.v.q2, je veux ~i~)CIccr~~her.  Q ~ i i  petrt pr2teitdre yu 'il peut i.ii~,c qu'en 

cou~uni cic.~ U I I ~ U / C / / ~ S  et c~z~jùhriq~iunt cles C I ~ C I U S S U ~ ~ S  tt~~e,fi)i,s 1 N I I  ? II 11e~fÙut .ve co~~/ell/er 

L I I I I ~ ~ u  qzlfon .suit-foire [tiuy I t l ] .  C'e que j 'ui v11 et1 I.i.unce, c~z /tulie m'a.fui/ cortzprendre clu'il y 

u encore heuzrcozrp tle choscs qu'oit tloit .firirc, qu'on doit c1ppre11~1r~ L I U ~ S  11otre 1i1Ctier. (..''est 

potir celu qtrund.j'ui i~ozrlzr,fuhriquer (IPS sucv ù muin. des sucs de \Jo-yuge, des cei~~t~tre.v. j'en 

cii pris ~1un.v le co11~111ercë qzie.j'ui ~ & I ~ I O I I / C ; . V  17iZ'cc pur/7iZ'c.c. .lfui,firhriyuc; n~cs  prrrtlicos .vcrcG.v 

e~~.fui.vnnt les I ~ Z S I ~ J ~ . ~ ~ I ' ~ C ' C S ,  .VC>IOII les n12nie.v gcrhcrrits". 

La déinarche de 56-M.G est éloquente et illustre les modes d'accoinmodation technique et de 

conciliation d'univers de production difizrents chez les artisans. Ensuite, elle corrobore l'idée 

que les tentatives de reproduction des objets manufacturés est souvent l'occasion, pour les 

artisans, de découvrir la technologie incorporée. L'innovation-imitation renfenne un processus 

d'apprentissage technologique. Elle est en cela, un enrichisseinent des habiletés. La inise en 

oeuvre de ressources techniques indi~ridualisées permet de se transporter sur des territoires 

nouveaux, inaccessibles ii la inasse de producteurs ii faible inaitrise technique. 

Le dernier aspect de la recherche d'ancrages techniques concerne l'auto-production 

technologique. L'auto-production technologique sigifie deux choses précises. Dans un 

preinier teinps, la créati\.itk des entrepreneurs s'eserce sur des ob-jets importés recoinposés, 



rectifiés pour des usages détournés. Cela, soit pour pallier des défaillances du système de 

distribution, soit pour répondre à une deinande des clients. 69-F.G réparateur de machines à 

coudre nous éclaire cette situation. "II arrivc som:en/ qu'on nt) /i.oin:e 13u.v cer /u i~~c!~  picces LIC 

~.ech~r~zge. ("'es/ qtr 'il cl crtcor-e beutrcoz!p tke /uillc.trr:s y tri /ru1:uiIIe12/ ~ t r r  cles nlotk2le~ qui 

tl(~/en/ de lu gtterre oz/ p r e ~ y t i ~ .  IGî ~ ~ I I L ; I . u / ,  ils /ienrzcn/ hcuzrcorq> ù ces i)ieillerie.v. Duns ruor1 

~ ~ ~ u g u s i n .  j'ui tfes nlcrchirtes de nzu~gue.v qui ~i'esi.s/ent plrrs, ~trui.r les propri2tuire~ I I ~  ~ !e t r l e~~ /  

]ZiS ~ ' 0 1 1  SI;/)UI'C'I: I'Otll. CU\., L'C S O I 7 /  /CS \ ' I ~ I / / ~ s  I ~ ~ U C ~ ~ I I I L ' S  qlll .SOlZ/ /C'.Y T~~~~I / /CI I I 'C .T ,  /C'.Y pl1i.v 

rohtr.v/e.s./ ... / 0 1 1  u ici trrze nlucltine tlo n~urqzre n'ekki. crc.v/ 1rr1e nîurqtrc i/uliei~rze, on ne trouve 

j7~1.s des pi>ce.s c/e rcchu~lge drori,qi~ië. Orî 11c vu pus .firire lnîc ~~onlnwn~lc  pozrr zme I I I U C ~ I I W  

quutzd 1?16111e. (."CS/ c I ~ c ~  CI c'es/ 101ig. ('e qtrro~i,fÙi/, cre.~/ dre.v.v-~er de ~r~odtficr c1c.s pi6ce.v &s 

1~îuchine.v /7o//rn<~ui.vc..v polir /c,v nlellrc c/cs.v~rs. C)u hie17 ui.cis les /orr/.ric~ur.v, or1 e.ssuie LI') 

.#uhriqzrer lu 1îii.c~ d'origine". Ces procédés sont aussi fréquents dans la réparation automobile. 

45-A.K décrit ce tra\pail ainsi: "k~r~qtr't117~ l;Iu/ u zlrî u l / e r r z ~ ~ / ~ ~ r r  tkc~f>c/~icvi.i-, c/ cltr'orl crt u pc1.v 

.vozr.s lu rnui~î, O I I  P ~ Z I /  le r e ~ ~ y l u c e  j~ur I 'uI/er~îu/~t~r tl'uire Aiitfi. J,e .sczd prohl~ntc yu 'il,#uu/ 

résoirtfre crc.v/ celui (kir srpporl qui ev/ jdu.v Iurge S Z I ~  urîe .4zrdi que szrr urîe I+1u/. II .sufi/ de 

prc?ndrc les tli111e1zsion.v du strpporl tfe lu Fiut. puis ti'ujtr.s/er lu hoî/e ..ltr~li c1e.v.vu.v. lal.sui/e, 0 1 1  

co~rpe les p(~r/ies qui d2borde111. (é/ ( ~ I / c > ~ I ~ u / c I I ~  ci le 1112r~îe ~ ~ I I L / C > I ~ I ~ I I /  qzle ce1111 tl'origi~îe". 

Ensuite, la créativité des patrons s'exerce sur l'outil de production, la méthode de fabrication. 

En général, une reproduction des inachines iinportées est en~risagée lorsclue l'entrepreneur 

n'est pas en mesure de l'acquérir à la coininande. Les machines industrielles sont refaçonnées 

sous leur fornîe épiirée. C'est avec la coopération d'électro~iiécaniciei~s et de insnuisiers et 

apres de inultiples tâtonneinents que les iiiachines sorit finalisées. ".Vot~v . S O l 1 l l l I ~ . ~  oblig2.v 

tlru/ili.vcr ~Ic).v n~crchi~iès, i1e.v I I ~ ~ I C ~ ~ I I ~ C . ~  Lj i'ozr~lr~). cIe~ I ~ ~ u L ' I ~ I I ~ ~ ~ J .  ù / + d p ~ r  O Z I  ù /70lir /7o~1r 1c.v 

,fi~îi.s.s~~ges, nous rapporte 56-M.G. Aluis ces nzucshi~~c>s ~ ' O f i / C ' l l /  ~'lrel; or1 lie petr/ pus prL;/e~îdrc 

1c.v conuiiwiclu. /)otlc> olî c.v.vuië LIC lrozn-ër ~1c.v ~oIit/iorl.v si~nplc's 1'1 1lroi11.~ ~~1tCre.s. l 'o~~r.fuirë 

noire 111uchi17~ iI rijl7c'i; t1o21.v U I ' O I I . ~  C I L . / I ~ ' / ~  L I I I ~  ~ J ~ ~ I C I I I I O  clle; r1c.v n~Pccrrziciërts, urî ~nc~rziti~sicr 

~iikltilli(jlre 17ott.v u ~'017.v/rztil zr17 .v~i/)pot'/ CI zr17c 1 1 7 ~ i . v . ~ ~  [il décrit lin cylindre avec les gestes] 

potr~~crn! ;Ire er~/rcrî~ic;c> plir lu C ( ~ - I I U I ~ I O .  l:'~~.viri/e, jlui-fi(;/ (ipp~'1 d 1i11 hohi~lerrr. (."P.SI / I I I  cjui u 

c~.v.scljl2 (Iruc/i~~cr lu ~ ( I - I I U I ~ I ~ ,  c/  q~ri u r2u.v.v; ù le rCgli~r j7oz~ 1r17c c:cr/(rirzc> pzri.v.vu~îc~c~ 

dre~i/r.uîric~n~crtt LIC /il nru.v.sc. 131 ei~r.otr/tj~r/ L / Z /  pc~pier .vub/k qlr'o~l i:c>11d ~111z.v rîririzpo~'/~ ~j~.~c)lle 

cjiiinccrillc~rie strr /r nrti.v.ccP, or7 cIi.vpo.vc il1~ttlc> 111~1c'hil7ë ù II~/JCJI.". 



Ces processus de fabrication de pièces, de bricolage de machines sont à considérer en rapport 

avec une sorte d'éconoinie de la rareté, avec les moyens du bord. Elles ressortent beaucoup 

dans les stratégies adoptées en riponse à la concurrence. Quels sont les autres procédis 

pri\filégiés par les entrepreneurs pour faire croitre leur affaire, préserver leur position, bref 

pour faire face à la concurrence ? 

Les réponses obtenues à la question "yuëls SOIT/ /P.$ I T ~ O J ~ I I S  ~ Z I P  \!OZI.F I I I ~ I I P Z  0 1 1  n~ellrië: cn 

oc14\~re potrr c ~ f f i - o ~ ~ r c . ~ .  . . lu coltclrr.1.c.rlc.c ')", reproduisent le cli\.age entre les entrepreneurs 

privilégiant une démarche profession~lelle et ceux adoptant des positions de retrait et faisant 

intervenir des éléments socio-affectifs. En ma-jorité, nos interlocuteurs appartiennent à la 

première catégorie de proinoteurs. Pour affronter la concurrence, ils estiment qu'il existe des 

procédés, des moyens disponibles à leur niveau, qui peu\,ent être décisifs. Ces démarches 

consistent en la recherche d'inforn-iations sur le inarché, en la recherche de moyens de 

renouvellement de la gainine d'articles habituellement fabriqués. voire dans la participation à 

un réseau de complémentarité professionnelle. 

Tableau 57 Attitudes adoptées par les entrepreneurs en réponse aux pratiques de 
concurrence 

cultiver des aniities 

m'informer des riouveautes et essayer de toujours proposer Urie innovation 

Dans certaines acti\ités exercées à un échelon artisanal coinine le bitiment, la confection. la 

réparation autoinobile. cette stratégie consiste à introduire un changement technique de 

inanikre à aboutir ii des iilno\,ations de produits ou de manière à établir de nouvelles logiques 

de production. Le changement technique ren~oie non seuleinent à I'enseinble des 



modifications des outils et des procédés de fabrication (coinine nous l'avons mentionné 

précédemment), il s'apprécie aussi comme l'ensemble des inodifications survenant dans les 

logiques de travail etjou dans certains rapports sociaux D'une part, les chefs d'entreprise 

innoirent en redéployant des outils, une expérience ou des moyens (humains et financiers). 

D'autre part, ils s'investissent dans des déinarches de découverte, d'imitation et d'adaptation 

des technologies nou\.elles relativement à leur niveau de connaissance et de inaitrise des 

techniques de production. 

Nous avons déjà fait Stat de 1'initiatii.e de ces entrepreneurs qui ont réussi à mobiliser les 

forces familiales pour la réalisation de leur pro-jet personnel. Nous pou\.ons citer la démarche 

de ce chef-garagiste qui a entrepris la régularisation de son actiiité atin de pouvoir s'insérer 

dans un marché plus lucratif. La multiplication des 'j,rr,jc/s"'"'' permanents, la disparition des 

senices d'entretien du parc automobile de l'administration centrale, ont ouvert un inarché à 

fort potentiel pour les garagistes. La condition essentielle à remplir est alors la régularisation 

administrati\.e afin de se inettre au mêine niveau d'offre que les concessions. Noinbre de 

caragistes ont cherché par conséquent à se mettre en conformité avec les rkgleinents. Un chef 
u 

inticanicien (02-D.G.) nous raconte quelle a été sa démarche. "Quurr~i j'ui ytri//k lu nzui.son 

I,'/u/ po~lr I I I ~  /?zc>//rc/ Ù I I I O / I  c ( J / T I ~ ~ / ~ ,  jo t~ 'ui j ~ ~ . v  c/7erc/76 ù co~~zprcv~(/re. A ~ o I ,  G/UIZ/  c/o/i/zi qz{e.jc/ 

I I ~ C ' / ? I ~ L I Z I C / ~ C ~ ~ . V  per.c.ol?ne, ;c ne 171~' B C * I I / C I ~ S  ])US oh/lgc; (/o. fuire (/C'.Y yupie~v. ,/11squkll4. jo211' O?/ 1111 

del nzcJ.s clien/.v nle LI;/: "'lii  SUI.^ I.).(;. je ~ W U - Y  IC o011fi~1. des \~C;/~;L.III~S 111cr buîlc', I I Z U I . ~  il.f;l~l/ 

i/l~pC/.u/ I \ * ~ I T I C / I /  qz~c) tu .~oi.v el7 /.6,y/c>. 11 fur41 qzio /74 ~~/tc~rclzc~.s /cl l<c~gi.v/re de co/~t~~rc~rc~c~, q 14c /?r  

cl.c..c.~ilc~.v L/CJ /rl/7,~~~rlrc~ (; lu ( ' ( 1  ;,v.ve Je .SGCI/I~I/L! ,Soc* ;L~/C*, ù l ' l l ' l ~ l ~ , ~ .  . . '! ( :LI t / k  2112 cl~clic pozw /??oi. 

I'LIII'C que nloi , J Z ~ . Y / C ~ I I I C / I / ,  ,jc i~oulrri.s u//er j11z1.s /O;ll, ~ ' O l 7 / l ' U c ' / ~ ' I ~  cer/crins ~t~urc/rG.v, ne 17u.s Ilte 

c.o/i/èn/e~* .se~rlc~nren/ il11 11wrc/7é dc8.s /îrr/.ticzilii~r:s. .le I IZC . V I I ~ S  L ~ ) I I C -  in.vcsri/ ( I W  l ~ ~ ~ g i ~ . f r e  

(.~ol?ll?~~/'ce Cl7 19-9. /711i.s cl11 /?egl,v/l'c~ c/c.s l?l';Ii'~~..s, <r /u (./1(i/?1/~lvc! de.s /llc;/ler.V e/ cO/?.V<J~/.Y ... 

("').Y/ ù pur/ir cl'> / A  (111~~ j2ri c o / ~ z ~ ~ z ~ ~ ~ i c ~ !  ù .vz.~11~/1~ /cl p r ~ ~ g r ( r / ~ ~ ~ ~ i ~ ~  ~ L J  lu ,SO.~~' I~ . l '~  ; &.Y .vc~.c..~io/t.v 

ike, fi)/.nr~r/io17 C/ L/ 'C / IC .UL/~CII I~I I / ,  (/es .vC:i~?i/luirc:~. cl~.s ~ C I Z C O I I I ~ C . V " .  

02-D.G. tout en a'ant gardé sa clientttle de particuliers. tra\,aille pour différentes 

administrations publiques ou prilées, "le.$ prcyc/.v" notainment. Sa régularisation lu i  a 

visiblenient ou\.ert uri nouvel horizon coinnlercial. coinine i l  l'a mis du reste au contact aLec 



un univers de normes, de types procéduraus de logiques spécifiques. La répercussion dans le 

fonc,tionneinent même de l'atelier a été une séparation fonctionnelle entre les activités 

productives et celles à caractère plutôt administratif et com~nercial. 02-D.G. a finaleinent 

délégué ses attributs de chef garagiste à ses employés les plus habiles devenus des salariés. Ce 

sont eux qui ont en inajeure partie la charge des probléines techniques, les réparations et la 

formation des apprentis. I l  n'assuine presque plus que des fonctions de représentation 

commerciale, de gestion. Cette expérience est un volet suppléinentaire qui s'ajoute aux 

déinarches de rationalisation managériale évoquées précédemment. 

Maints artisans-entrepreneurs mettent en oeuvre des innovations en déinontrant des qualités 

de créativité et font prévaloir l'originalité de leurs idées. Ce patron (32-L.D. maître tailleur) 

explique le refus de reproduire intégraleinent les produits manufacturés qui leur senlent de 

modèles. "CT%s/ 17201 qui ci'& /ozras les ~ i ~ o d ? l e ~ ,  effec~zre . . les croquis ... ./'tl/ili.se les cutuIogue.s 

pour nt 'inspirer, illuis .je 11c7 I ) ~ Z L Y  pus /richer. .JCJ ne i1ezLY pas reprothrire ce qzre Ic tzthuh O 

.fuhriqzrL; tel quel. D'uillez4rs, 1112ntc si je le vozrlui.s, je IIL? j7ozrrrui.v pers. Tzr suis, elu ils ont 

becrucoup cle ,fUcilit~;.v polir le 111u/érie1 et le.$ ucce~~01'1~e.v''. Cette éthique de l'imitation 

s'expriine chez un autre artisan (04-C.D.) dans les tennes suivants : "...,Je I ~ ~ U X  créer cjuelqzre 

cllose qui .voit 11to11 idck per:soitnelle. ,J'~~niprzn7/e pu~;fi)is des clioses Ù cles conczarerzts, nwi.s.je 

11e /riclte pus. .Jresscrjv Ù cltuque filis druj>porter u~ie /ozlchë Ù 11ioi. Purce qz4e S I  f zr fub~'iqzies 

cks '%oll2ge.s" coninze les puires qui son/ i~nportkes, il se peut qzre 1c.s cliertts ne se 1w1de11/ pus 

hier1 cortpte y u'ellss .von/. fùbriy zrim ici. L,e.s ge11.s pezn7e~tt croire qu'elles i~ie~zrzcnt tic? ITrultce 

ozr clrItulie. 1,; il n;r* cr plt~s de ~~uhlicitc-! pour rioz/.v, / I I  es ~J'UCCOI~J ? h ~ k ~ i ~ i f è i ~ u ~ i /  S I  /11 c~ppor/e.s 

zo7e /ouclte per.von~telle, les genv i'r>r7/ SC ~~IZLI'I-e cu~llptc? qu'il j: a (les cI@?re~zces entre lès 

~'/tc~~r.v.vz~re.~ expo.vC;e~ Cj I'o17[1.' e/ celles qtre porte L I I ~  ~ l c  n1e.s c1i~~1~1.v. Il ~)OZ/ I ' I 'U  ICZII' clire : "('."c.~/ 

Diertg, zm C O ~ L I O ~ ~ ~ ~ ~ C ~ I '  qzlj ~l*rri~aille ë17 f icc (le? Suhm yzri Ic>s u fAh~-iqu~;es". (.'LI L"~.v/ \ ~ i t / ~ ~ ~ i . ~ i t ~ ~ t  

el crc>.~t tle lu h01111e j~?rI~/ici/c~poLlr 1?1011 ufjitire". 

Il est loisible au lecteur de remarquer a tra\.ers les lignes précédentes que les notions 

d'adaptation et d'innovation trouvent une traduction effective chez la plupart des 

entrepreneurs, notaininent chez les artisans de certains secteurs. Tris peu d'exeinples se 

rapportent par contre à l'expérience de promoteurs d'entreprises mo!.ennes. Il faut dire que 

7bh Les sénégalais désig~ient soüs ce vocable les agences de coopéiatioii coniliie l'US-AID. ou les organisations 
iinn-gou\.ernementales pour les types d'actions qu'elles initient. 



chez certains entrepreneurs de la frange supérieure que nous avons rencontrés, la concurrence 

n'est pas une donnée sur laquelle il convient de s'appesantir. Situés sur des hauteurs 

doininantes de la technologie dans leur doinaine respectif, ils bénéficient de marchés auxquels 

beaucoup de leurs hoinologues ne peuvent prétendre. 

Le témoignage de 55-B.T. est très instructif à ce propos. 55-B.T. dirige une imprimerie 

équipée de manière très moderne : doubles rotatives, scanner graphique, conception assistée 

par ordinateur qui lui donnent une capacité de traitement et une qualité de travail auxquelles la 

majorité des iinprimeurs de la place ne peuvent prétendre. 11 est engagé dans plusieurs 

contrats d'impression de journaux et de magazines, ainsi que de plaquettes de présentation, de 

formulaires administratifs divers. Nous avons compté tout au plus une demi-douzaine de 

structures en mesure de rivaliser avec lui ; et encore, ce n'est que sur certains segments. 

"I, 'irrprintcrie, nous a-t-il espl iqué, c'es[ conulzc zm e/tclo.v uvec tnte por/'rc. ir2s é/roi/e y zre des 

ri?ou/ons. clès boeufs, L I ~ S  O~SEUUY, &S po~le / s  c I I c ~ L ' ~ I ~ I ~ /  ù -fiurtchir /ou.v e ~ t  111Er71e fe11y2.s. 

1, 'oi.veuzt qtri peut en1prtnlter. 10 voie cles uirs, il II'U pus hesoin cIe se nrêler Li hoti.sc~rlutIè. 

VoilÙ, 17101 je yezrx dire que .je .vuis conune zrn oiseuu. -je .sun30/c /ozrs n1c.v c'oncu~~rert/.v, rrlolî 

horizon es/ déguge". Parfois c'est la nouveauté des secteurs et la complexité des 

connaissanc.es à partir desquelles se déroule le procès de travail qui expliquent leur désertion 

par les a\.enturiers. 01-O.S. qui dirige une unité de inontage d'ordinateurs et de génie 

informatique espriine sensibleinent la mèine chose. "On peut dire qzr'il itfe.ïi.s/e uzrc1~1te 

corzctrrrence duns ttolre clontairte. 0 1 7  es/ .SUI' 1411 /ewiioire \:iet~c?. Les i i? fo l -~~~~~t i~ ic~ t~ .v  ne cr*Certi 

pus de socii f i  pu~'c"u'i/.s /rou\jerz/ crtcore u.s.vez ,fÙcile17le1zl (?tr /rui'ui/. Di.vo11.v qzie ce qlli 

liiniie rtoire e.~prnzsiotz, c 'es/ Iè nlanyzre de cupi/u/. (1'e.v/ Iè t11~1rzy1re de cupi111I q t~i  rîoti.s oblige 

Ù geler IL? ~/L:i,el(y~~et~îm/ c h  pôle iilolt/uge d'or~/ir?cr/c~~~r.~ C /  Li 12ou.v C O I I . F ( I C ~ C ~  .rinlplcnlerz/ utLr 

rC;/,uru/ io11.~ ë/ u11 gérzie logiciel. (.7'e.si ciussi le nlcrrtqui. dfir!fi)r'llzufio~î ck . s  ~li~*igc~~lrîi.s ( je 

.vocit/C.v ~ 1 1 1 '  1e.v po.v.vihili/c;s qufo1yi-et?/ 1e.v notn~cllès  technologie.^. Sotrivit/ cc rtzanqtrë 

dfir!fi,rn~urioir est elz/ril/enzr pcrr 1c.v ii?forr>luricien.v qtr 'ils ern/7loierl/ qrii .s'en ~rtèt/eizt l~ lc~ir~ lès 

poches cri jozrcrni lc.v hcinu-hur~u ...". 

Ce qui est particulièrement à souliyier à l'endroit de cet sntrepreneuriat de I'esploration (en 

raison de la récurrence des affinnations du type "rl 11'o.~1.r/e ~ * I c - ' I ~  ~ I I S  ce L ~ o I I ~ ~ ~ I I I L " ~ .  ''ce 

L ~ O I I I L ~ I I ~ ~  CJ.S/ \ . Ic~,~Lz" ,  ' : /h i  ~ ; ié  le pl-cjnlrcv' ;l firn,r C~<J" ). c'est qu'il bénificie d'un mode de 



sélection et de segmentation du milieu des professionnels fondé sur les capacités à effectuer 

des i n i  estissements importants, à atteindre des taux d'iininobilisation sigmificatifs. Or, peu de 

promoteurs peu~ent se pré\,aloir de telles capacités. Notre imprimeur a. par exemple, mobilisé 

près d'un demi-milliard de francs a\.ant dévaluation pour déinarrer son activité. D'einblée, il 

s'est situé à un niveau très élevé dans la filière, niveau auquel très peu de concurrents peuvent 

accéder. Son succès comnlercial a été assuré à partir du moment où le public destinataire a été 

ciblé et lorsque ce dernier a été convaincu du caractère inédit du s e n k  qu'il propose. 

Aujourd'hui, son chiffre d'affaire annuel dépasse allègrement 1,5 inilliards de francs. II peut 

raisonnableinent continuer à dominer le marché jusqu'au jour où des imprimeurs ayant pris de 

I'en~~ergure viendront contester l'exclusi\~ité technique qu'il détient. Ce régime 

d'appropriabilité s'applique à toutes les filières connaissant des procès assez complexes, 

incorporant beaucoup de technologies nouvelles. Toutefois, le fait que certaines firmes 

é\,oluent à des niveaux technologiques relativeillent élevés en accueillant des procès et des 

outils coinpleses, expliquerait leur faible inclinaison à expérimenter des procédés d'auto- 

technologie ou d'imitation comme chez certains artisans. Disposant de technologies clés-en- 

main, ils sont dans la situation d'obéir à des logiques induites, ce qui les cantonne par ailleurs 

à des rôles techniques passifs bien qu'éconoiniqueinent lucratif's. 

Tableau 58 Nature et localisation des ciifficultés rencontrées dans l'activité 

nat.difi.rencontrées 

Non-repoiise 

au niv concurrence 

au ni\ approvisioiinement 

au niv techniq~ie 

au niv fainille 

au iiiv réglenieiitation 

au niv personnel qiialifie 

au ni\ fiiiaricenierit 

TOTAL OBS. 

Nb cil 

1 

6 

18 

15 

13 

I 

5 

1 O 

4 

73 

Freq 

1 . ~ O , O  

S.?O/O 

3 4 , 7 O / o  

3 0 , C 0 ~  

1 7 . 8 0 0  

1 ,-1% 

6.S0~0 

3,7Of0 

5 . 5 0 ' 0  

100.0'%, 



Au terme de cette présentation, nous espérons a\coir montré de manière assez précise les 

contraintes de l'environnement que rencontre l'entrepreneur aussi bien en sa qualité de 

producteur, qu'en sa qualité de commerçant. Ces contraintes rappellent dans quelle mesure 

l'activité entrepreneuriale est ballottée entre localité et globalité. En coinpléinent de cette 

présentation, nous a\.ons retenu deus thèmes supplémentaires, qui sont régulièrement revenus 

dans les entretiens. Ils concernent des topiques sur I'inorganisation des circuits et des 

professions d'une part. sur la re1ath.e inertie des adininistrations d'autre part. 

A travers les expériences qui nous ont été rapportées, il se dégage l'idée généralement adinise 

que la petite entreprise démontre une gande sensibilité à la fois à l'endroit de son 

eii\.ironneinent iinmkdiat et à l'endroit de son en\,ironneinent international. L'une des 

priiicipales raisons qui président à cela est à trouver dans l'histoire du développeinent de 

I'entreprise en Afrique. Le processus d'iinplantation et de maturation de I'entreprise en 

Afrique a produit les situations que l'on connait : la prépondérance d'un secteur public 

bénéficiant de I'iinportant pouvoir décisionnaire de I'Etat en matière de création de monopole, 

de réglementations fiscales, d'assistance technique étrangkre permanente, de facilités 

d'investissement, le niaintien d'une dépendance vis-à-vis de l'extérieur dans les doinaines de la 

technologie et des fàcteurs intennédiaires. La dkpendance de I'entreprise vis-ii-\.is de 

l'étranger est évoquée a travers les questions relatikes à I'approvisionnement. 

Abordant la question relati1.e à la disponibilité des niatiéres de base, un entrepreneur fait 

valoir la coinplesité et l'irrégularité des circuits d'approvisionnement qui se répercutent 

négativement sur l'activité, inultipliant les incertitudes auxquelles I'entrepreneur doit faire 

face: l'écoulement de sa production, le finariceiiient du cycle d'exploitation ... "l)i.~orzs que 

cfchvf /1.2.v co1~y?/i~l1.1c; ( ~ ~ I ( I I w /  O;? c1.7/ A 4 o z 1  j.000 k1/0171?/re.v ~ P . Y  IICZLY c / l ~ l ~ p ~ ~ o ~ ~ i . s ~ o ~ ~ ~ ~ c . ~ ? ~ c ~ ~ ~ / ,  

reinarque à ce propos 43-1.5. ("c..~, II.CS ~Iifjïc~ilc t/e I ~ ~ U I I Z / ~ ~ I ~ ; I .  1117 ~ I / ~ / ~ ~ o - ~ . I . ~ I O I ~ I ~ ~ J I I I C ~ I I ~  1r2.v ..., 

er!fr'n qzri 17c J I ~ C . Y C I Z I ~  l7t1.s LIC ~ I ~ ? / Z I I . C .  ].CS C . ~ I I I I I I U I I L / ~ ~ , ~  L / ~ I ~ ~ c ~ I I /  .SC />u.Y.~c:I- /roi.v 111oi.v Li I'ui~~~zcc., 

tkoizc il,fùr// que i70u.c l~11i.~.vic~z,fuir (/V.Y prc;i~i~io~rs LIC / ~ O I . Y  11101.~ (111 1~1oi11.v. I'1u.v ~ . Y L I L ' / C I I I L ! I I / ,  il 

,fuzrl c'o111plc.r enl1.e Ic. I I I ~ I I ~ C ~ ~  de iiol1.c L ' O I I I ~ ~ I U I I L I ~  cl /'ci~-ri\& L / Z ~  j?l.o~/ui/ IL.;, e11i>iro11 1roi.v 

111Ol.Y ; CC l/ll/ 110ll.Y Ob/lg~' 2, filll'C! (/C'.Y /~r~'i'l.~lOll.Y /?0141' ,Sl.T, /?Ill/ 11101.~ / \ l \~( î l~~ '~ .  '0 l]l// 17'~'.Y/ /?ils 

.fi/ci/c 6 gc;1*c.1-, ~ ' C > . Y /  / ILI .Y r1+L).v .~011/7/0. Il.fi~zi/ .~\,011. UZI.Y.Y; (1~1~11 \ *  (l / ~ I / ~ O Z I I . S  (1~1.v I I II /~~c;\~zI .Y".  



11 n'est pas inutile de rappeler le témoi~vage deja cité de 20-B.M. à propos des surprises que 

réserve I'éloig.nement des fournisseurs. "7 i~r1  d'ubord ort pirs.vc. rzos ~~onutzirnu'es /rois ù si-Y 

171oi.v Ù Iriri~uric*e cri l :~r(~/)c)  oz( C I I  .Asie. /,es -fir.~ c i r ~ ' ~ ~ I e ~ i / ,  1c.v iiccor.~Lv SOIZ/ fïr~~ili,vG.~ e/c. Ide 

cIiurge1?10111 C.V/ c;fficltl& strr 1(/1 riui:iro ( / O I I /  le . ~ ~ ~ I ? ( I / ~ I I I c I I /  11oz1.v ~ . v /  ~lolt17C: cri-cc prkisiort. Azr 

par/ ~ l c  Dukur, son irrrii.i;c 17ol(.v c.d ur7rtoric-te. .4z1 I I ~ ~ I I I C ~ I I /  (114 ~/C;C~hurgi~rri~~11( or1 ~'crp~rqoi/ qz4iJ 

rtolrc co1i.v ri'u /?us ci/& cnzh~rrqtrL, otr u1or.v c/trril u ';lé i./;harqtrG duns tu? utrlre /,or/. 
" lZGccnirtie~~/, crë.v/ . O 1or11te.v c/e r~~iir*c/~u~~~/i.ve.\. qui .vert/ ~ L Z S / & C S  ù qtlui. /:'II hieri poldr rnc pir.v 

uccun~~rler /L:S (/dui.v C/ i;\:il~t- ICIS r.t~p/tlre~ 'le .v/ock, on n~trl/iplie 1c.s co~~zniundc.~ chez .,-lo.v 

.Ji)~lrni.vscz~r.v c/~ffCr~~r~/.v, ce I / I I ~  I * ~ Z I /  clire q11'0/7 irrir~iob ~ l i ~ e  hei/ilcozip ( I o  L ' U S ~ .  Il e.v/ dzlr di' 

gGrcr .~u/z.v 17u1~1guor pl~r:fOi.v Ù 1~11~. .4/0r.v rio11.v fÙt.vori.v L/CS j7rc;\1i.sio~~.s e17/rc ,vi.~ cl /7z1i/ r?iois. /;/ 

171Zme irvcc L~CILI. il ~ I I ~ I ~ ~ ~ ~ C , ~ ~ ~ ( / I I ~ ~ I I ~ I I ~ ~ I ~ /  qzl'or? ui/ </CS l?rohlBrt~~.v". 

Un autre entrepreneur (67-D.K) insiste pour sa part, sur le caractère pinalisant du maintien 

des flus traditionnels d'échange. I I  déplore de ne pas toujours pouvoir s'adresser à des 

fournisseurs sud-ainéricains du fait que ce courant d'échanges n'est pas assez développé et 

donc que les opérations d'affrètement sont encore très compliquées. 11 soiilè\/e aussi le 

traitement différencie dont les entrepreneurs feraient l'objet. "1.c.v erztl.cprise.v ufiicuir~c..s, 

i ndiq ue-t-i 1, soli/ p1tr.v pL:11lrli.v2e.v cluc 17'i111por/e C / I I ~ I I L Z  soi'i~(r/i; fiPrr~qc~i.se oz1 i/ulienr~e, qzti elles 

peuilcrn/ sc j7e1r.~ti~//~.e clcs .v/ock.v p~.oclies LI<) 21+o e'e.v~-N-~Itrc de ~rui~iriller ui)tJc. tmfirtirrzcc~n7ënl 

/ ~ B s  .fÙihlc. .3 Iol:~ cjitc I I (  )LI.\., riozr.\. . V O I I ~ I I I C S  ohltgi;.v L/C /~~u\:uillc~r ii\lëc </c/.v .v/oe*k.v L/O ~lc;l7~11+/ 

inpor/nn/s c!/ïri tl'ki.~/c>l. les riy)/trr-e.v c.11 cotn-.Y ~/c.~fuhricu/iori. 0 1 7  rie. /)czl/ zr/ili.rer. rrt/c4~/lre (/es 

/ C ~ / I I I I V L ( ~ ~ . Y  L / ~ - ~ I I ~ ~ I I I C . L , I ~ I C I ~ /  ~li.v/7oriihlc-'~. 1) 'LII I / I*L '  pur/. /c!.v co~i/(i~~/.v L I \ ~ ~ ' C ~  1ë.v / : ' I ( I . ~ ~ ? ( ; C ~ / ~ S ,  C'C I I  'c.v/ 

j7~i.s de /ou/ rcy70.v, i1.v .SOII /  ~ - V / I . ? I I I ~ I I I C Z ~ ~ ~  1n<fil117/.v. .Je t7c t/i.v / J U S  quc c'c.v/ t/ir*igG .vp2ciuIen1cn/ 

I Y I . . ~  11014.v. 111'/1,v I I ' L J S I  j?li.s .fuci/cl : pc1.v (le pr~x  /71~c~fZr~c/7/1~~1.v, pc1.v c/e rti'rrc~/7~111~1'1gi~. /Ac> .vo~d 

7 1 f ' 1 l O /  C S  1 / U I I /  1 0 1 1 1 1 /  (/CS ~ ' /10.~ë.~.  / L I  Us). ~ I C I I  p11/.~ 

de c~/iurici) de le4v ri>c,c?i2011+ q11~! .YI cc~l~i c l ~ ~ i i i /  I : L ! I ~ I I .  (1 2.vie oz1 '/'.41tii;riqz,to i / z ~  ,i'z~/. 1.c.s b l r / c ~ ~ z ~ ~ ,  

/zl 11e .vui,~.jirr~~ui.v L ~ . I - L I ~ ~ I ~ I I Z < ~ I ~ /  q1i~rr7~/ t1.v ~rrr-t\-e~~/". 

Au niveau local. les chefs d'eiitreprise coiiiinanditaircs d'importantes quantités de facteurs 

déplorent les difficult2s ginér6es par le s!.stSine de contrôle des iinportations qui rallonge 

irlutilenient Ics délais de li\.raisori ct occasionne des fiais suppleinentaires de inagasinage. de 



télécorninunications en direction des fournisseurs. Un entrepreneur du bâtiment (22-O.B.) 

explique que "LI lu Socii;/i; (;c;~zc;rwlc c/e ,Szrri~cillu~zce, ils preru~elz/ i~ruinzen/ lezrr /e~irp.v p011r 

renicllrc I'rrllesltrlio~~ ike i!irificcrrion. JJes pclits tl~/~ril.v yzti c111poi.vo1711crzf lu vie se 1?zu//ip/ici11/ 

S ~ I I I S  ijurolz llci ~'(~r~zpre1111ci ~ S U C / C I I I ~ I Z /  pozrrqlroi. A10r.v. 011 do;/ szrppor/c>r ~ie.s.fr~li.v en s~rs el o r 1  

p ~ r d  C ~ U ~ Z I L '  ,ioz[r 2/17  CU j?lll.~ (Ici cri2t/ihilit2. ;Vou.v 11ili~o1z.v pu.v 1c.v I ~ I U I ~ ~ Y ~ L I Z I ' ;  Lj / O I ? I ~ . ~ .  1e.v 

c/lulffic~li\. .vol?/ I 'LJ/CM/~S, le c/ie71/ fe hurc2le. /,c?.s hurrqlres el Ies,/~rrr~..vctrr.v solzl cl.uinl$i. i1.v 

.te I T I ( ; / I C I ~ /  tl2s 101:s clu'il?. u I r  ~ ~ ~ o i i ~ t l r e  c~~~brouil le  uvec I~Li~/~t~i~~i .v /rut io~î" .  

La pinurie en matériaux de production opère en même teinps que celle de facteurs techniques 

de production. Non seulement ces facteurs pèsent d'un poids j~igé excessif par tous les 

producteurs, inais la qualité des prestations offertes par les entreprises publiqiies est des plus 

médiocres. Un entrepreneur (20-B.M.) résume ces &es dans I'éqiiation suivante: ""L7o.v 

ozriï.icr:r sorzf pcilnli les I I I ~ C I L Y  />uyc;s (je l?fii(jue de I 'OII~SI ,  lreuu e/ le C O Z I I Z I I I ~  coÛ/e11/ plzrx 

C / I C ~  i ~ * i  que ~îullc ~ C I I ?  L I ~ I I C I [ ~ : ~  (Iu17.s lu .so11.s-r~~gioli. L1 C I I ~ O ~ C ,  p~ur~~ior~ . s -~zou~  P C I ~ I L ~ ~  L/C 

proh(c/ivi/C si 0 1 1  protlzri.~ui/. h.JLIi.v 11011, des heures sort/ puj:ée.s UZLY gger~s (i r1e rictt juirci par-ce 

~ j z l  '11 1.' u z r ~ ~ c !  co~pzrrci di~lec/rici/é. purce Y U  'il y LI ICIIC 0 1 1  ICIIC ~~~; l~ ;hr~r / io~z" .  

Ces entrepreneurs appartiennent à la frange supérieure, mais leurs critiques diffkrent trks peu 

de celles de leurs lioinologiies des échelons inférieurs. De noinbreus artisans-entreprerleurs 

ont dtiploré les nombreux dysfonctionnements des systèmes d'approvisionne~nent dont ils 

dépendent, 13 fréquence des pénuries de consoininables. La situation de la petite entreprise est 

d'autant plus délicate que ses promoteurs ne disposent presque pas de moyens de contraindre, 

d'obliger leurs fournisseurs locaux. Ils fiistigent à la fois le monopole détenu par certaines 

niaisons de la place, la inéconnaissance et l'incurie des hwrcr-ha11u promus importateurs et la 

passiitité des a~itorités en charge d ~ i  coinmerce et de l'artisanat. 



Tableau 59 Comparatif des coûts de deus facteurs essentiels de la production 
industrielle 

- 

J'qv (ohr horaire L i ~ r  fr~nnil (have 100) 

Bénin S 1 

Côte-d'Ivoire 307 

Mali 67 

Niger 109 

Sénégal 184 

Togo 72 

1'1.i~ dl/ k;loic~uf/7iri~1~c~ 

((VI (.'k;4 aiu?~/ c/é~*~~Iui~t;o~?) 

Benin 3 7 

Burkina Faso 94 

Côte-d'Ivoire 3 3 

h4ali 5 7 

Niger 4 1 

Sénégal 5 7 

Togo 41 

(Cc tiihleau a t'te coiutmit par nos soiiis cl'aprr's ~i'iiifomiütioru recueillies dans la rnuc du Coiutil National du I'ati-onai st'ncpalüis : 

Ettrreprcrtdre. 11" 1. IXc. 1992.) 

Un artisan dans la menuiserie indique la situation de monopole de la deini-dizaine de scieries 

qui "praliyuent I 'u / I~I~cI?Ic '~~/  .s~~v/L;~~iuliqz~e Ie11r.v pi'i.~. q ~ l i  .src~~1/c~7~/eil/ pottr crier lu rir~~etè" 

d'une essence, d'un produit donné. Un autre qui évolue dans l'agro-alimentaire (9-I.L.) insiste 

quant à lui sur les difficultés surgissant de l'absence de liaisons sectorielles. "1.e prohlènle le 

I'oz~rqzror 7 1<12 hren prirc8e qzt'orz (>.YI oh11gL; clc~ le f i l m  fun-e ù l'2t1.irngeru Ensuite. alors que 

jainais le marché de la construction ne s'est aussi bien cet autre artisan dans le 

batilnent se pose la question de sa\,oir coinment la cimenterie locale (la SO.CO.CIM) peut 

connaitre des difficultés justifiant ses baisses de production répétées. "1I.v 1 1 ~  solzt pus ui'ec 

7h7 
Pour s'en coiivaiiicre. il suffit de circuler entre la Patte d'Oie et I'arroport de Dakar-YotY 



p1z1.s L J ~  I Z O . ~  he.soii1.s. I>%horLi, le ciltlerzr qzrklle verid, cotî/e plus clter que le cinle~~/ ilF.vj3ugne 

ou d'llulie. O11 put-le lie lihiruli.ratioli, nluis seti1.s q1ië1qire.v pri\>ilC;gi2s peu1~111 il?z,170rter. Un 

gu1:s COJIII?IC liloi, il 11 'u yu.v 1e.s reii1.v crs.ver solitles 17or4r une conlnwi1iIe. .-Ilor:s, 011 ~loit .firire 

avec des pirturies urtlfi~ielle~ tozrs les 11.ois otr si-v 11toi.v. I'ozlrqrioi 7 Purcc qu'il LT t4ne grosse 

1?z~rgol4ille entre les qzrolcrtuires et les ~~ëvën~Ietu:v ."'. 

Dans les métiers de la cordonnerie, le fond du problème est identique, mais il se pose en des 

termes différents. Les proinoteurs des petites unités évoquent l'attitude des intermédiaires. 

"On a totrjoz~s des probl2nze.v de i7zc1térie1, explique 38-N.W, tzr .vois uu Sén&gu/, il 119 u pas 

znie usirle qui pezrt MOUS . J O U ~ I Z I I '  el7 ~ ~ u u I - ,  en u~ce.vxoire.s otr CI? outilluge". L'activité est par 

conséquent souvent perturbée par des pénuries. Ce point de irue est partagé par 04-C.D. qui 

explique qu'''on -fuir comnte on peul pour ~ru.~\~uiller. On 17'u pus les ~ ? ~ u t ~ r i u ~ ~ x  C I L I C ; ~ U U ~ S .  0 1 1  

ufili.ve pur c.renple du czrir pour .fÙzr/euils, pour doubler 1c.v C ' ~ ~ U L I . Y . S ~ I ~ ~ S  u1or.c. qtrc c'èst 

d&co~t.veillé. rl1ui.s 011 en peut pu.v,fuirc uzr/rc?ntent. 0 1 7  i7e ~loit 1rt11i.ver qzie lu husane y021r lès 

u'otrhlzrres, c'èst çu qui-fui1 tenir lu grëmiérè et c?'vifc le "cunrèmbert". h,liri.v sur. I'unnke, on ri'en 

trotr~~e, ili,voiz.s, que pèi~dulrt dez~r nloi.~. Les conmterqcn1t.v .so17/ ~ o n t i ~ ~ ~ r e l l è ~ ~ ~ e ~ z t  en r~rpfzu'e". 

Les artisans en sont venus à se remettre aux coinnierçants au long cours qui voyagent en 

Europe ou en Asie. "(2 soi7t des "~UIIU-builu" qzii iltq~orte~~t ces c11o.ve~ 12 I ? I C J I ~ ~ C I ~ ~ I I I ~ .  h1ui.v le 

/x-ohl>~?ze uvèc CIL\-, c'est q1c'il.v ripj2orterzt ce qu5'l.s veulent. 11s tze co~inui.sseizt rie11 Ù notre 

rtzktier". Certains ont réussi à convaincre certains coinmerçants de se placer sur ce segment 

aIrec un certain succès. "I I  y u w~ "Llezc~" qzri .v'uj~p~lle S. S., nous a indiqué 03-C.D., son 

nzugusin rsi sifut ici ~lerril~rè Sohn~. II ~~eniluit ~1.s pnetrs. Il ~-c;~~ngeuit sorn:ent el1 F"i~nce. el1 

E.vpugne, vi.vilai/ ~le.s foires. I\;o7rLv 011 cri~irit tfu 1nuI Ù /I*OU\~CI. des I ) Z U I & ~ ~ U I L I - .  On lui u propos& 

J'ujotrter u17e petite yt~untilé de czrir. ~lc117.v .ves C ~ I I I C J ~ I Z C I : ~ .  Il 17'ktuit pas telle~?zen/ chuutlpour- 

<;cl lzcin. Ho11 il a qt{u~i~J ~nêi~ze e.~.vuj+ tr17e .fOi.s C I  il u é / i  ~i(.ss~~illi  LI^ iie~?l~(lzd~'.s pur lu strite. 

Boit i~luinlël~ul~f, il ne I : P I Z ~  j711r.s qtre tllr 171i11&1'ië/ pozrr c o r ~ l o ~ ~ n i ~ ~ ~ ,  LJII  C L I I ~ .  ~1e.v .~~ I I I c ' /~c ' s ,  C/CS 

ci'ozrhlza.c.s, tles ~7ccëssoil.cs ... tau( CU". Ses liens pri\.iléçies aizc ce coinmerCant lui octroient 

un a\,antage considérable sur ses concurrents : lorsque le matériau se fait rare, i l  est celui pour 

qui sont résenés les fonds de stocks. 

De rrianiere générale, les coiiiiner~ants-importateurs sont peu attentifs aux demandes précises 

des producteurs et I'appro\~isionnernent s'en ressent. Nous en \.oulons pour exemple ce ricit de 



56-M G .  "Pc4r;for.s 011 sa lès 1~o1r poz~r lèzu. d~re I I  y u qa et çcr qur I I I U ~ C / I ~ I I / .  0 1 1  u be~o11z de 

botrts curr&.s, cIe renfort.$ conune CU. 0 1 2  leur .fur/ 1rr2e C O I I Z I ~ I ~ I I Z ~ ~  .j?r~?ze. 172al.s chda r~e /ès 

polr.\se ,~un~urs Ù .fun.e tlrl~ge~zce. Ils rze . Y O I I ~  , I U I ~ I U I S  pre.s.\C;S. ï i r  lieus res/er fuc1lrniè12/ trors 

11to1.5 uvunt de r2cepf1onr1c>r ta cortrn2urzc!e. R~en szîr per~tlunt ce te17zps, le7 nrode a l'occu.$ron ck 

cl1ur1ger d~,\-fo~.s. i)u~:fo~s 11s te rL;clun~ent wze u\,arîce. nlo! da11.s ces cos 12, le r~'rnsr.\tè pu.s, je 

fa1.v uvec les 171q~11 . s  du h ~ r d ' .  

Face à I'inorganisation des circuits d'appro\.isionneinent et aux dysfonctionneinents des 

services du coirunerce avec l'extérieur, les entrepreneurs en viennent tous à réclamer une 

action de 1'Etat. Pour les petits promoteurs, 1'Etat doit joindre les gestes à la parole. Cette 

action se concrétiserait par un encadrement non clientéliste, ne profitant qu'à des "bru.$ 1orzg.s". 

Le patron d'une unité de construction inétallique (36-I.N.) estime à ce titre que "l'L'tut dort 

~lider Ù i41? 17ze1lIetlr dL;ruz~Ie~~~e~~/  tie 120s activ1/6.~.. h.k)i .je .~uw ~lans lf~nfirï~iel, 11rur.s 111o11 

sotrlzaif ec.t de passer dula lc .fi~r~nel. d'2t1.e rec«nntr, de pcqlcr des rnyi6t.s : 2trc nor11ta1 el? 

q ueique $orle. Purce y ue pur e-se~~zple /Zr es du~w I'~~?forrnel, ycr.somltJ ne te recomwît, /LI .  fuw 

de.s .fuctzwe~ qui ~ 0 1 1 1  hido~i.~. C''es/ pas siriezn et 111 r ~ e  p e m  pus profiter cies 1ncrrge.s 

JfL;volu/ron que /u  us. L'/:ta/ ne ~er~zble pu.s prC/t~r ~z!ffi.~ur?t17ler~/ a//er~/1017. Cfe.~t un S C C I ~ Z I ~  

qu'on doit r2orgutz1sel; I ) I o ~ ~ ~ ~ ~ . F L ' c  i 3 ~ 1 z . s  n'i17porte qlic71 do111a111e où ttr eserce.s, / Z r  cAèvruis 

j?oz~\'oir 1 'u~Ire.~.$ er Ù des ugences de crLc!r/ y ui i;vulzrêrci~e~zt t on uctri.r/L, /e con.sè~//er~crren/, 

t'encucirernrer~t finu1~c12renzeizi sèloit tes he.sol11.s é/ pus .seule~îlent .$elon 1e.s 

reconuîlunc/u/iorzsW . 

Les artisans ont conscience que s'ils \,eulent porter leur actkité à un niveau supérieur, ils ne 

doivent compter que sur leur propre capacité à sunnonter tout t\.pe d'obstacle de t\.pe 

organisationnel. Les réussites sont personnelles, coinine le sont les réponses apportées à 

I'inorganisation de leur filière. "7Ozi(c tn11ik qlr~ a pz1 se tlc;;i-èlop~~~"; ~vuitdrr; m~qzlC:rrr des 

nzurchén, II'CI jm /e,furre que .$ln. le /ruivar/ cfè soiz propr~<ta~rè, 2 rllorns ytr'èllè I I ' C I ~ ~ ? U ~ / I C ' I ~ ~ Z  Ù 

un po/r/~crèi~. / J  17I13 u L I Z I C ' Z I I Z  orgu111.~17ze qt11 LIIC/C L O I ~ L Ï ' ~ / C I ~ ~ P I Z ~  l'e17/1~ep1~èi1ez1t~. /.ILY, II.\ 

crt(cncii>rî/ que lu crles.fir~/ /CS pre~mc>.s pour ~ ' [ J I L ~ c ' ~  et e t l ~ o ~ ~ e ,  LV  il\^/ qztê ~/c' .Y choser clttc rti 

co~lne~~s d2/Ùf'. Les proinoteurs coinparent la situation dans leur secteur à celle de leurs 

homologues de la sous-région. Ils citent à propos d'une intenention intelligente de 1'Etat le 

cas de quelques pays coinme le Maroc, la Tunisie ou le Burkina-Faso oii l'artisanat a été 



re\.alorisé. prornu par des actions diligentes des autorités. 03-C.T., qui évolue dans la 

ferblanterie considère à ce propos que : "lcs dir.igëuoz/s lie- ce puj:v cot~ltui.vsè~z/ I IZ ICILS  ( J I I L '  

cjuic801~yuc les pl.ohl>111ë.v. A4uI.v U Z I  1 1 ~ 1 4  de i~ollir 11011s rcnc~o171rër, ~Ii,se*1i1er UIW I I O Z I . ~ ,  SC 

I + c I ~ L I ~ ~  co111p1e LIO C ~ I I Z I I I ~ I I /  or7 /ru~~uiIIe ~1u11.v /CS purc.s, i1.r rzot4.v ilzi~erz/ett/ ~1e.v rc~prC.vën~u~t/s 

pcrm~ i cz1-v-nz2nlc,v. ('').Y gc1r.v I N ,  0 1 1  17ë les L ' O I I I ~ L I ~ /  pu.v e/ 011 l tè  IC)S LI julltui~. I ~ I I S ,  co1711i1etz/ i 7 ~ ~ t ~ v -  

111 ~jt1'11.v ~ z I I . s . ~ c ~ I ? /  1 1 0 1 ~ ~  rcy)l.k.vc>~~/ër :)". 

Un autre professionnel, dans la confection cette fois-ci, s'appesantit sur la différence de 

mentalité entre les autorités du Sénégal et celles du Burkina-Faso. " A u  Ht~rkinu. dit-il, lu 

.Jilièr-C. t/ tr  L ~ O / O I I  CI de: c ~ ~ I I ~ / ~ / C / C I ~ I ~ I ~ /  ol'gu17i.v~;~ ~1cpz1i.v iSu~7k~l~,u. I1.v o11/ /r'u~~r~ill& potrr untCliorc; 

lu yt~ulik ~ / e  Icvir .fïl, I ~ O I I  pus pol~r porivoir I'e4vpor/er,l7tui.s pot11. U / I I J I ~ I I / C ~  leurs 17roj7re.v 

~fuh~-i~lz~e.s. I~~g i l r~Ic .~ ,  c .F/-c '~~ LJ ZIG-' 11oz/.v UI?OI?.Y L / U C / ~ Z I C  c11o.v~~ qzli re.v.vc~lth/~ u21 l.'u,so /.UI?I ? /,(r 

So~ihu in~pol.iè clu.fil cr1or.v yti'orl e-vpor-/e dtr co/orz, il?* u qtrelqt~è clrose ytri n'es/ pa.~ 1~ori7tul". 

Cette attitude de suspicion à l'égard de certains industriels proches du pouvoir politique est 

assez fréquente. Beaucoup évoquent leur incoinpétence et leurs manoeuvres contre- 

productives7". Ils ne se inaintiennent que gràce au soutien de certaines personnalités 

religieuses ou politiques. 

Tout en portant les bases d'un inodèle managérial qui se \eut rationalisé et inodernisé, les 

dirigeants d'eritreprise de la catégorie supérieure sont tris critiques vis-à-\ris des 

adiniriistrations. Pour ces capitaines d'industries, c'est en terines de réglementations claires 

que 1'Etat doit intervenir. Beaucoup panni nos interlocuteurs ont ékoqué différentes 

espiriences difficiles avec les agents de 1'Administratioi-i difficultés provenant principaleinent 

d'interprétations sou\erit fantaisistes que font les agents des dispositions régleinentaires. 

43-1,s. qui dirige urie fabrique industrielle de chaussures a subi une épreu1.e qui constitue un 

t6inoiiyage Sloqiient. " I I I  1994, j'~~i:uis c.onlnzan'/C "11 l i / ~ ' i / l / i ~  Z I I ~ C  ~ I W I ~ L / O  ~j~ii/llti/c; i/è 

t/ii~cl:ve.v I ~ I C I / I ~ I ' L : S  ~ ~ I . C ~ I ? ~ ~ C ' ~ ~ . C ~ . S .  l,ol:vtj~/''~llè C'SI ul-rii>C:~ uti porl. 0 1 7  111'~ LI;/ YU'OII 11e poz11~iIl / ~ C I . Y  

rrpplir/z~cl. Ië /~n.!'J'prc~f21-~~rl/ic.l s11r ~'c>r/i/i17.~ ur/icIë.v : /CS ~'1oz1.v. 1c.r IUCCJI.~, 1c.v é/iqi/ë//~.v. /,c'.v 

70s Ce qui du reste n'est pas saris fondenient. .4u début des années 1990. un scandale défraya la chronique. Les 
semices de douanes sénégalaises avaient en etfet mis à jour un trafic de la Sotiba lié a l'importation de pièces 
d'étoffe déclarées cornnie produits interniédiaires entrant dans la rnanufacture de tissus. L'affaire a été classée 
sans suite du fait que. seloii la niineur, des nieinbres de l'entourage du président .4. Dio~if s'y seraient iiiipliqués 
au preniirr clief, 



t/~~uunier.s 111'011t tlit qlr'11.s liru\>uie~~l ~7u.s le curuct2re (le .senzi-l71.oc/ui~s. Jfui dil "~nonter et 

descenifre" pe~ztlunl tfes 171oi.s pour erffilz ohlenir 1ile.c; exonkrutioi~s". Les patrons s'accordent 

ensuite pour dire que les temps de réaction de l'Administration sont trop longs. Ils pèsent sur 

les coûts de production, provoquent des ruptures dlappro\isionneinent, allongent les délais de 

livraison, créent la lassitude. Un entrepreneur d'origine européenne 20-B.M et qui "u 30 u11.s 

de Siizigul" donne son point de vue sur la question. "~lepzlis 1970. ~liso~zs ylrc les grui~u's 

prohI21î1e.v  de.^ u~i1~li~~i.~1/'~2tio1z.s ~i~~&gului.se.v, cle.vt qzrrèlles or1t prias to2r.v les d~jùzr/.s de.9 

ac/~~ti~zi.v~rutiorz.s fiu1igai.se.s. I</lc.v i\)oluelz/ q trcllid m2nzc d'une nluniére f u v o r h e  ces derlii2res 

urinées. hluis elles solzt 1r2s tutillo~ilzcs, 1r2.s low'des, 1r2s lo1iglre.v Ù i.2agir et so~r\~crzt 

r&pressii)es, ulors qzifcl/e.~ deiv-uieiit . fùilv preuve de conp~-Chè~z.rion et de ~-nmnisnlè  uzr lieu 

d'21i.è ~ z i g ~ l / i ~ ? è ~ " .  21-Y.F., un ancien haut fonctionnaire avance pour ce qui le concerne des 

explications de type psychologique pour expliquer l'attitude tiégati\~e de certains agents 

administratifs. "illo2r.s c6iq~on.s heuuco t~  dc gen.9 'le l'rlc/~~zini.~trutio~i. 0 1 2  a .sozll)e~z/ uffuire Ù 
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leur pelit espuce Ù eux el .vozm~ètten/ /es gc.11.~ sensés d&pen~lrè de le21r.s ~léci.~io~is". 

Pour les patrons des structures artisanales, le sentiment général à l'endroit des agents de la 

fonction publique est d'une sorte de défiance. Bien plus en contact avec des employés 

~nunicipaus, ils insistent d'abord sur le fait qu'ils soient "payés à ne rien faire". "1l.fuut tmc 

scnwilze pour Ctublir un tioczn~te~~t, zrtte alrtorisuiion y z~elcoriqzre. On \?otl.s tlit "reve~~ez tI~?nzairi 
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/i~~zhre Ir..., rie17 que ~Ics choses cot~inle ç2". Ensuite, ils s'accordent tous sur l'iminoralité des 

agents servant dans les administrations publiques. Le rnème entrepreneur poursui\.ant la 

description des rapports avec des fonctionnaires, dkpeint de quelle façon les agents des 

administrations utilisent I'igmorance des entrepreneurs pour leur soutirer de l'argent. 
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Ensuite, et plus sûrement, les résistances au changement s'analysent au détour de la théorie 

des droits de propriété. La bureaucratie a représenté le principal rouage d'un système 

éconoinique dirigé politiquelnent qui garantissait une rente de situation à la classe dirigeante. 

L'Administration a été le vecteur et l'instrument essentiel de la capture de ressources. La 

classe dirigeante a tiré une succession d'avantages (senices non-pécuniaires, soutien 

politique) dans le processus de création de richesses. Les réfonnes éconoiniques ont miné ce 

statu-quo. En instituant la ,qotn,ërnunce (c'est-à-dire la neutralité, l'arbitrage), elles ont brisé 

les mécanisines de verrouillage des accès au succès et donc d'allégeance. La classe dirigeante 

a pu trouver des solutions de sau\.egarde de ses privilèges (reconversion dans le milieu des 

affaires). Mais les fonctionnaires ordinaires n'ont pu trouver aucune alternative. Au contraire, 

ils doivent subir les critiques de plus en plus acerbes qui s'élèvent d'un peu partout (des 

usagers, comme des supérieurs hiérarchiques). La fonction a perdu de son lustre et les agents 

sont discrédités du fait des vagues successives de -flul~!.v, de la baisse de leur pouvoir 

d'achat. Leurs agissements peu\.ent donc s'inscrire, dans une dynamique catégorielle de 

reconquête de leur importance passée et de dG-solidarisation vis-A-vis des riformes. 

En guise de conclusion de ce \,oyage au centre des organisations, de leurs modalités concrètes 

de fonctionneinent et des réalités qui forment leur routine, quelques rapides c,onstats sont à 

rappeler dans l'optique de faire \.aloir la professionnalité des protagonistes de la petite 

structure de production. Si on définit le modèle africain de l'entreprise coinine le font les 

spécialistes de la tératologie culturelle, par un exercice personnalisé du pouvoir de décision, 

une pratique fondée sur l'improvisation, le bricolage. un calcul guidé à la fois par la méfiance 

et par l'intuition, une gestion des ressources de l'entreprise grevée par des logiques 

extérieures et préalables à la \rie de l'organisation, la pratique manageriale dans la petite 

production revst de mariikre idfutable un caractère t '~ ! f i ' i~~ i~7 ' t  indéniable. Si l'on s'affranchit 

un tant soit peu de la grille d'analyse nonnativiste, la perspective suggère au contraire la 

nature foncikrement injustifiée du procks en ainateurisine, du stigmate récurrent de l'apathie 

entrepreneuriale appliques à l'entrepreneur. Les arguments que nous faisons valoir sont de 

quatre tj-pes. 



Tout d'abord, nous considérons la critique de la structure centralisée du pouvoir dans 

l'entreprise. II est vrai que l'entrepreneur est au centre de la \-ie de I'entreprise et que sa 

présence parfois jusque dans les ateliers est primordiale. Grâce à une présence assidue, c'est 

lui qui régit la vie de l'entreprise, impulse et corrige les moindres détails du procès de travail. 

C'est lui qui prend les décisions iinportantes, négocie avec les partenaires à l'extérieur. 

inanage ses einployés et fait soujrent office de père social pour eus. Cette omniprésence est 

justifiée par deux éléments. D'une part, la structure qu'il dirige est une propriété 

personnelle7"" pour laquelle i l  inet un point d'honneur à garder son emprise sur elle. C'est 

pour cela par exemple. qu'il cherche à maintenir sa souveraineté financière en récusant les 

inojlens de tlnancement tant fonnels (pas évidents à obtenir de toutes les façons) 

qu'informels. D'autre part, outre son âge, c'est lui qui dispose dans I'établisseinent de 

niveaux de capitaux de diherses natures les plus élevés ; que ce soit du point de vue de 

l'expérience productive. de la meilleure connaissance et insertion dans les réseaux 

cominerciaus et professionnels : les fournisseurs, les clients, les périodes de "ckuzdf~" et les 

périodes de basse activité, les concurrents les plus sérieux, etc. 

Figure centrale de I'entreprise, trait d'union avec l'extérieur, sa pratique de direction suppose 

beaucoup d'énergie et prend des formes fragmentées et variées. L'on peut raisonnablement 

penser que la dispersion de ses rôles occasionne des désagréments, parfois des 

d!,sfonctionnements, empêche d'envisager une acti\.ité efficace. Or, ce que nous peniiet de 

constater la démarche des entrepreneurs dans la petite entreprise, c'est que cette situation ne 

présente pas seulement des incon\~énients. Au contraire, elle per~iiet au patron d7a\.oir une 

connaissanc,e parfaite et continuelleinent actualisPe de la situation de l'entreprise. Elle pallie 

d'une certaine façon le déficit organisationnel et les lacunes des normes gestionnaires et 

comptables. Ensuite. l'identification de l'entreprise à son dirigeant ne peut tenue pour une 

spkciiicité africaine. M. ~ a u e r ' ~ ~ '  indiquait que dans le cas de la P.M.E française. l'exercice 

autoc,ratique est une réalité bien ancrée. L'homme et sa finne Ptant indissolublement liés 

(.89O/o des structures de 10 à 99 employés appartiennent en totalitk a une seule personne), la 

P.M.E est sans doute une organisation inais a\.ant tout une "afhire d'homme", bien sou\.ent 

"l'affaire d'un seul homiiie". De sorte que la stratPgie qui la meut associe tou.jours une 

7C!9 
Xléine s'il s'a\ ere que la plupart des raisons sociales indiquent un statut juridique de societé aiionynie 

770 Cf h'l Baiier ( 1997. p 15  1 ) Cf a u s i  L Duclienéaut. 1996 
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diniension entrepreneuriale et une dimension patriinoniale. C'est ainsi par exeiiiple que "le 

pu/rotz. coinme il l'écrit, potu. éi'rter /ozc/e coritè~/a/rot~, tle .\ 'ê~itozrre ,qz~>rè ~ i è  I ~ L > I Y O I I I I ~ J  

potr\,ctrtt Iê conctn.rc1icel: 11 rêci.z/(è petr ... ou pas tie,lcz~~~è.\ cutir+ès d~pl<înl~!.s c/  prè'f21.r mon. 

LIC'S ~o/l lho~~u/etrf i  u pnorr sounlrs, /el.$ clc.\ n1è171brr.s de / a~ fù~~~r l l e ,  ou t/c.c Iion1177es r.\.\tw citd 

ru~ig pro1711~s ~ O Z I I .  1èzrr:s cu/xrcr/~!.\ de ~rui~rrrl èt IctrrfidCl~te'". 

Le second ordre de remarques que nous effectuons porte sur la faible rationalisation du 

management des hoinmes. Il existe une faible hiérarchisation interne des individus en fonction 

des coinpétences. A ce propos il faut considérer deux éléments. D'un côté, le fait que les 

statuts professionnels soient faiblement sanctionnés est imputable, non pas à I'absence d'une 

force de travail qualifiée, mais plutôt à l'incapacité dans laquelle se trouvent les patrons de 

s'attacher les services de ces professionnels au regard de l'échelle de leur activité. N'avons- 

nous pas observé le strict respect de l'étiquette dans les structures occupant les positions les 

plus élevées et qui nous a valu beaucoup de fil à retordre au moment où nous avons cherché a 

rencontrer nos sujets d'enquète ? D'autre part, il est à signaler que l'absence d'un 

organigainine formel ne signifie pas I'absence de règles hiérarchiques connues de tous et 

base de la coopération interne. 

11 n'est pas possible dès lors de raisonner en termes exclusifs d'archaïsine, de réinanences de 

la tradition ou de modernité. Le tableau de situations contrastées que donne à \.air la 

dynamique des initiatives de petite et moyenne enyergure ne pennet pas de dire qu'il esiste un 

modèle de gestion qui serait spécifiquement traditionnel et par \oie de conséquence propre 

aux petits ensembles et un modèle priinuni de l'intrusion des logiques et des discours locaux 

et qu'à ce titre on tiendrait pour essentiellement moderne. Dans la réalité et cela coinine pour 

ce qui concerne les technologies. i l  s'avère que les dirigeants font cohabiter. des règles, des 

procédures et des logiques d'âges différents, puises indiffkreinn~ent dans les registres 

disponibles et relati1-einent à leurs intérzts et à leur horizon culturel"'. Cela d'autant plus que 

les procédures de recrutement, de fonnation interne entraînent des relations de prosiii-iité 

parfois einpreintes de paternalisme. acti\ ent un coi.i~plese de droits et d'obligatioiis qui pour 

être inforinels. n'en est pas moins scrupuleusement respecti7". Ils arri\ ent de ce fait à décider 

77 1 
A la manière de M'ittgensteiii. on pourrait dire ies limites de nion entenàenieiit sont les iiniites de  moii action 
Cf ce qu'on a dit a propos des m(rr~dr/.\ 



pour des motifs intrinsèquement économiques des dispositions, des outils en privilégiant l'un 

ou 1-autre mode transactionnel. De cette manière, le substrat économique de la règle interne 

reste inLariable tandis celui de l'autorité, des conditions de reproduction emprunte sou\.ent 

des formes renouvelées. Ainsi, si le statut dans l'entreprise semble corrélé à l'âge, une 

meilleure connaissance des réalités internes (inodalités de l'apprentissage) de l'atelier incline 

a dire que le statut n'en réfère pas moins à une expérience productive supérieure. 11 est à noter 

dans les configurations qui nous ont été données a voir que le trait dont G. Hofstede et B. 

Bollengier ou P. d'lribarne tendent à ériger en particularité africaine, ne semble pas s'adapter 

à ces cas. Mais. les sociologues saLent depuis longteinps que les règles non écrites de 

I'entreprise sont non seulement des règles effecti\.es, inais ont souvent plus de force de 

coercition que celles formellement édictées dont finalement elles cherchent à corriger la 

rigidité OU l'inadaptation. 

Le troisième ordre de remarques que nous effectuons consiste a souligner le fait que la 

pratique entrepreneuriale de faible et moyenne envergure, bien que ne rentrant pas souvent 

dans les canons de la règle comptable, n'en est pas moins une pratique indéniablement 

moderne, basée sur un utilitarisme éconoinique. A ce titre, elle n'est pas justiciable des 

catégories qui servent à dkcrire l'échange syinbolique villageois773. S'il est indéniable qu'en 

tant que pro-jet personnel serirant des stratesies sociales, politiques, etc justifie la porosité de 

ses frontières, I'iritrusion de considérations préalables à son affirmation n'est pas rédhibitoire 

à sa sunie et les scories de la gestion (les transferts de ressources hors de l'entreprise) n'ont 

rien d'irrationnelles à notre sens. Pour cela, on doit faire remarquer que la participation aux 

différents collectifs sociaus coûtent (en nuinéraires, en teinps, en senices gratuits, en 

emplois) et incorpore des considérations inatérielles. De plus en plus, elle s'appuie sur un 

utilitarisine qui établit une relation étroite. plus ou inoins explicite entre des positions 

syinboliques et des conditions matérielles et qui somme les indi\.idus de faire la preu1.e de 

leur Laleur à tra\,ers une idéologie du , j o 1 7 1 1 1 1  (le du,fiq11(1 (I'estiine de soi), du gilor 

(la loyauté) et de la ~ : i ; \ i - ~ i ~  (la générosité). Par conséquent, plus que l'ordre symbolique de 

l'imaginaire communautaire, ce sont les logiques éconoiiiique et matérielle qui tendent a 

guider l'action. Dès lors, I'intérGt de préserver la source unique de moyens assurant leur 

intégration et leur promotion siIr l'éclielle du prestige social est tout ivident. Les transferts 



consentis ne constituent pas une évasion des Inoyens, mais bien la réalisation d'une des 

finalités de l'entreprise. Sans oublier que ces investissements peuvent à l'occasion se révéler 

comme une source supplémentaires de ressources con\,ertibles pour I'entreprise. D'autre part, 

I'indi\.idu dispose de la capacité de choisir ses cadres de sociabilité et de moduler les formes 

de sa participation en sollicitant des dispositifs d'endiguement des appétits aussi variés que 

I'éloigement, le recours à un arbitrage de la flswre einbléinatique de la famille, l'acceptation 

de prendre en charge certaines dépenses à une hauteur fixe, etc. Enfin, il existe bien une 

volonté de distinguer les affaires de I'entreprise et les topiques doinestiques, perceptible a 

travers la séparation quasi définitive entre la résidence et l'atelier. 

Le dernier ordre de remarques que nous établissons fait référence à la faible intériorisation des 

formes de la gestion inodemes, d'où un exercice comptable s'avérant des plus soinmaires 

(simple cahiers entrées-sorties) et ce, malgré parfois des succès incontestables. A ce propos, il 

nous semble que cet état de faits ressort beaucoup de l'analphabétisme global des patrons, 

inais aussi du faible niveau de protection que peut effectivement garantir l'institution 

judiciaire. Lorsque les bras longs arrivent à violer iinpunéinent les termes d'un contrat dont on 

ne inaitnse pas toujours les arcanes, a quoi bon s'embarrasser de paperasses ? De ce point de 

krue, il est pennis de dire que ce n'est pas seulement la logique syinbolique supérieure, un 

déficit de \,aleurs inatérialistes qui explique la déshérence de I'entreprise. C'est un milieu 

technique déficient en capital. en institutions fiables, donc inorganisé et imprévisible qui 

explique les fonnes sou\.ent misérables qu'elle épouse. Ces conditions objectives qui sont 

intimement corrélées à des classes de conditions historiques et politiques qui affectent la 

société dans sa globalité mais aussi chaque domaine de l'activité sociale, n'einpêchent pas la 

poursuite de l'effort de capitalisation, la recherche de inodes d'accominodations propres à 

stabiliser le cadre des calculs et des anticipations. Ainsi, inèine si l'entrepreneur n'est pas un 

planificateur systématique, un bricoleur invétéré, travaille beaucoup sur son intuition, procède 

selon une ratioilalité procédurale, i l  ne ressort pas moins de son activité un etlio.c., c'est-à-dire 

une forme de pratique de I'entreprise foncièrement guidée par des considérations matérielles 

et professionnelles. Elle s'intègre parfaiteinent au cadre d'approche de l'acti\,itk établi par H. 

773 
C'est di1 fait de cet anachronisriie recurreiit, que la fornie de reliabilitation pri\ileçiee par un A Henn.  ne 

peut ètre satisfaisante au demeurant 



~ i n t z b e r g ~ ~ ' .  Elle est le gage de l'existence d-un cadre économique relativeinent efficace 

inais dont les lacunes continueront sans doute a subsister et donc a freiner l'expansion et la 

représentatiiité. tant qu'une vision politique cohérente, débarrassée de ses présupposés 

é\~olutionnistes ne s'attaquera pas a la rigidité des institutions qui doivent théoriquement 

l'accoinpagner en ripondant aux requêtes portant siIr une ineilleure interinédiation financière, 

la géniralisation de sessions de formation, etc. 

774 
H .  Rlintzberg (1984. 1990) après iiri travail de type etlinologique décompose le statut du dirigeant 

d'entreprise en dis r6les professioniiels regroupés eii trois p6les d'action : le premier englobe trois rôles 
inipersorinels spécifiés par le s\iiihole. le leadersliip et la liaison, le secoiid intègre trois rôles liés a I'inforriiation 
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decision en tarit qu'eritrepreiieur. de régiilateur. répartiteur des ressources et de iiégociateur. 



CONCLI'SION GENERALE : ENTREPRENDRE, C'EST CHANGER U S  
ORDRE EXISTANT 

L'entrepreneur est donc à la inode. Après l'avoir traqué, ignoré. après avoir escalnoté sa place 

dans le développement, les gou\.erneinents en font l'apologie, les agences de coopération le 

réclament \liveinent, tandis que les chercheurs ergottent sur ses atouts et ses handicaps 

irréductibles. Ces marques d'intérêt n'arrivent cependant pas à le sortir du mystère qui 

l'entoure : il reste, dans bien de mesures, une figure proche de l'arlésienne. Peu d'études parini 

celles qui occupent le devant de l'actualité littéraire font itat de l'entreprendre réel, c'est-à-dire 

décrivent des expériences individuelles concrètes dans l'activité entrepreneuriale. Celles-ci se 

bornent le plus sou\.ent ii une analyse inétaphorique et à des incantations stériles d'éponyines 

de notions anthropologiques de sorte à obscurcir foncièrement l'objet entrepreneurial. Ces 

topiques, dans la plupart des cas, contribuent à conforter l'idée d'un "u'(ficr/ .$/~.zrc/zrr.el de 

1'offi.c . - rl'c..vprr/ tl'c.~~/rqir.r.ve" et à définitivement enraciner la thèse de 1 'altérité culturelle 

irréductible entre les cultures africaines et les valeurs économiques. 

L'objet de notre exercice a été d'étudier le phénomène entrepreneurial dans ses modes de 

manifestation au Sénégal afin d'en comprendre les conditions d'existence et d'évolution. 

L'autre finalité poursui\~ie consistait à mettre en lumière les processus par lesquels les 

entrepreneurs concilient les objectifs économiques avec leurs statuts et rôles sociaus dans une 

société répiitée fonder la place sociale des indiiidus sur des inscriptions inhérentes à 

l'appartenance. Au terme de celui-ci, nous disposons d'un certain nombre d'enseigneinents 

clairs et significatifs qui reinettent en cause le réductionnisine général de rigueur en I'espkce. 

I l  s'agit ici, en re~enant liriè\lement sur certains de ces enseignen-ients. de situer la 

probléinatique entrepreneuriale dans un cadre de rkflexion élargi et qui a trait aiis dynamiques 

sociales daris la transition. 



I - L,4 PROBLEI)I,-I TIQC'E '4 FFIRlM4 TIO:1' DE L 'E;YTREPREiYDRE SE;1'EGA4 L4 IS : 
ElYTRE EFFETS DE STR L'CTC'RE ET "EFFETS- THEORZES" 

Ce que les résultats de nos investigations (dans leur partie doc~men ta i r e~~ '  permettent 

d'abord de mettre en relief, c'est que le "vide entrepreneurial" tient au moins autant a la 

culture qu'au long processus d'éviction auquel la petite entreprise a été soumise de la période 

coloniale à la libéralisation récente en passant par la proclamation de I'Etat-entrepreneur et 

l'option dominante de l'industrialisation, ainsi que l'institutionnalisation du patriinonialisme au 

coeur du rCgime post-colonial. "L'effet de nature" exercé par ces conditions a non seulement 

renforcé la inarginalisation historique des initiatives de inoindre envergure, inais i l  a engendré 

une catégorie d'entrepreneurs de type ~nurahcr/l~c~r (auquel on a longteinps réduit - 

abusivement - l'entrepreneur sénégalais). Lorsque ce ne sont pas les entreprises publiques et 

les multinationales qui ont exercé des monopoles, les rares interstices vacants ont été réservés 

aux catégories pouvant se prévaloir d'un concours a la Iégitiination du pouvoir post-colonial 

Les meiiibres des dynasties inaraboutiques, les zélés supporteurs du régime, se sont mués en 

"hoinines d'affaires" c'est-à-dire en promoteurs économiques é\ oluant esclusivement dans le 

secteur de l'importation et à l'ombre des commandes publiques. C'est du reste a leurs 

capacités de résistance que réside une part de l'explication de la lenteur avec laquelle certaines 

mesures ont Cté appliquées. 

Par la inème occasion. on s'est rend conipte que les diffractioiis de la logique gestionnai~-e7?' 

n'ont rien à voir avec la culture, inais beaucoup avec une conception (singulicre) de la 

politique. Le modéle de gestion dit "2 1 '~!frrccrin~" qui sert à spécifier les riiodes d'organisation 

et de fonctionneinent des établissements publics rksulie donc non pas de I'iricompétence de 
777 leurs dirigeants , mais du placeinent au sein des organisations qu'ils dirigent d'intérêts 

étrangers à leurs finalités de production et de croissance, inais ausquels i l  leur était iinpossible 

de résister. 

775 I I  s'agit des ou\.rages de S. Xrniii. R .  Bonnardel. C. Coulon. hl .  Diouf. G Dunitlé.. . 
77(> Ces diffractions sont a l'origine du niarasiiie du s!,stenie public de production 
777 Ces inanasers ont soii\erit ett: forines dans les nieilleures écoles occidentales et lorsclu'ils ont réussi a quitter 
le giroii public, ils se snrit retrou\.es ii la tete de sociétés iiiterriationales. 



Ce que l'histoire de l'entreprise sénégalaise reconstituée à travers I'éconoinie politique de 

1'Etat sénégalais nous suggère d'un point de vue méthodologique. est que si ltobser\.ateur d'un 

phénoinène social doit tenir compte de l'histoire de ce même phénoinène, il ne peut se 

résoudre pour autant à considérer les dicisions des personnes impliquées et les situations 

induites coinine des nécessités. Ces éléments s'interprétent d'abord et airant tout coinine des 

réponses que des catégories dqindi\.idus formulent selon leurs préoccupations et selon leurs 

intérêts poiictuels. Autrenient dit, il s'agit de ne pas considérer les options de I'Etat post- 

colonial coinine des nicessités, inais plutôt coinitie des choix qui ont inatérialisé les intérêts 

de groupes coalisks à son soininet. Pour qui s'intéresse au phénoinène entrepreneurial. cela 

revient a reconnaître dans la proclaination du vide entrepreneurial, l'incapacité ou étaient les 

théories de I'éconoinie politique de la dépendance et de la modernisation à l'appréhender de ce 

point de \.ue intenialiste un phénomène total. En raison de tlliations et de parti pris 

théoriques, parfois idéologiques (naturalisation des effets de contestes et de la comparaison 

implicite avec le modèle capitaliste et à l'option de l'analyse inacroscopique), les analystes 

n'ont pas été en inesiire OLI n'ont pas voulu voir les intelligibilités entrepreneuriales du bas de 

l'échelle. Leur intérêt s-est porté sur les dkinélés des élites pour asseoir leur hégémonie, sur 

les rapports de conni\-ence tissés avec le Centre du capitalisine mondial. Ils en sont venus à 

défendre l'irréalité du phénom2rie, un peu comine si un inal\.oyant en \.enait à nier l'existence 

concrète dlc)l>jets de son siiiiple point de \ue. 

La situation de I'entreprise au Sénégal est lin phénoinkne caractéristique du capitalisme 

iiioderne dans sa périphérie et non spéciflqueiiient ii la culture locale. C'est 1111 en\ ironnei~ient 

pauvre et des options politiques ainsi que des aléas in~pré\.isibles et iiiiparables qui ont le plus 

décisi\,einent fa~orisé la nature du déploieiiient de I'actiiité eritrepreneuriale (échelles 

restreintes, technologies peu con~pleses, rapport salarial inache\.;). La rationalité ne peut être 

dissociée de l'état insrne dès forces éconoiniques globales qui s'intkgrent daris un eiiiboîteinent 

de rapports de doinination et de subordination qui s'échelonnent du local ail slobal. Les 

d!.naniiques qui constituent le iiiilieu de la petite prod~ictioii I~illustrei~t abondaniii~ent. 

Si maintenant patrinionialisine et options hautenient capitalistiques ont contribué a Ité\.iction 

du s!.stt:ine productif et coiriinercial locril de faible envergure. cela n'ri pas signifié son entier 

déiiiantbleineni A I'iii~erse des prophéties marxistes, les petites ücti\,ités de productioiis ont 





mais son évolution s'intègre significativement dans les processus urbains à travers l'offre de 

biens de consomnation ou à travers l'offre d'emplois et de formation. Par conséquent, la 

dynamique de la petite entreprise inet particulièreinent à mal la \.ision d'un cadre 

socioprofessionnel soumis au cycle des saisons et dont les efkctifs volatiles démontreraient 

une certaine propension à changer régulièrement d'activité. Les constats suggèrent au 

contraire un milieu professionnalisé, c'est-à-dire un cadre d'exercice ou le statut des individus 

s'énonce de plus en plus fréquemment à partir d'une logique productives, de leurs capacités à 

assumer des rôles différenciés et spécialisés. Les activités se fondent sur la compétence 

technique appuyée sur un savoir minimal institutionnellement garanti, quoiqu'informelle. 

La professionnalisation, étant donné la nature spécifique des savoirs, la durée des processus 

d'apprentissage ou les coûts qu'elle suppose, fonctionne coinme une barrière d'entrée assez 

élevée779 en même temps qu'elle "cadenasse" les possibilités de reconversion rapide d'une 

activité à une autre, l'exercice simultané dans deux cadres de travail distincts?x0 dont on a fait 

le lot commun des petits entrepreneurs. De ce point de vue, on dispose d'un critère de 

distinction essentiel entre les commerçants et les artisans-inanufacturiers. Par ailleurs, si l'on 

tient compte de l'importance vitale que le proinoteur accorde à sa structure, sa présence 

permanente au coeur de toutes les décisions et de tout le procès de la production, l'image que 

renvoie le petit patron est en porte-a-faux avec celle du siinple gérant d'activité procédant 

uniquement d'instinct, cherchant exclusiveinent R opérer des Sa logique d'action 

est commandée par des considérations professionnelles et. nous le verrons au moment 

d'aborder la question des transferts, par un utilitarisme social c'est-à-dire des considérations 

symboliques qui ne peuvent que matériellement se réaliser. 

Quant aux conditions de travail et la \.ie quotidienne dans les structures, les données 

constituent un tableau contrasté. Le protocole de tra\.ail combine des systèmes de valeurs, de 

pratiques et de discours exprimés au mo>.en de ressources humaines, financières et techniques 

d'origine et d'àge variables. Il indique une é\~olution du travail a travers deus phénomènes 

fondamentaux. Le premier renvoie aux incidences de l'accu1 turation, autrement dit à 

77') Ce qui explique d'ailleurs la faible importance numérique de la catégorie des producteurs dans les enquites, 
comparativement aus  activités de comiilerce. 
7""1 s'agit de la pluri-activité, c'est-à-dire I'occupatioii siniultanée d'lin emploi salarié et d'une activité à compte 
p;;sonnel. 

Ce qui n'esclut la recherche de centres de profit, au 110111 de I'applicatioii de sa "i'i,rilrrlrcc". 



l'imbrication des registres de inétiers anciens et modernes. au double processus d'altération- 

enrichissement mutuel. Ainsi la famille ne constitue plus ni la forme régulatrice, ni la base du 

tra\.ail. Le rapport salarial é~lolue \.ers le quasi-contrat anonyme. Le second phénolnéne 

concerne le procès du travail fondé sur des savoirs certes extrêmement fraginentés, mais 

suffisaminent différenciés et coinplexes pour se confondre à des qualitlcations. 

Si l'on aborde les rapports d'autorité et de pou~oir, les données empiriques indiquent que 

l'entrepreneur se présente cornine clé de voûte de son exploitation. JI concentre une légitimité 

à la fois juridique et économique en tant que propriétaire-fondateur de la structure. Une des 

caractéristiques de la petite entreprise est, il est \.rai, qu-on rencontre rarement des 

établissements fonctionnant sous le régime juridique de la société. Malgré l'acuité du 

problkine du financement. accentuée par la défection du système de crédit institutionnel et 

dont pourrait convenir que l'association peut contribuer à en réduire les effets, toutes les 

structures sont la propriété unique d'un indiiidu. Les dirigeants sont réticents à l'idée à 

partager la tête de I'établisseinent. 

Ens~iite. il se révèle souvent comme la personne la plus âgée et la plus expérimentée d'un 

point de vue professionnel. 11 concentre donc plusieurs t!.pes de légitimité sur lesquels il peut 

fonder son pouvoir dans l'entreprise. Délég~iant peu, négociant directement a\.ec la clientèle, 

c'est lui  qui organise et coordonne les diffkrentes séquences du procès de travail, apprécie la 

qualité des produits. C'est lu i  qui est le trait d'union entre l'intérieur et l'extérieur du fait de la 

connaissance plus approfondie qu'il a du milieu professionnel et compte tenu des enjeux que 

représentent les relations extérieures dans l'équilibrage de la tksorerie. La clientéle, tant 

familiale. sociale que commerciale, représente pour la majorité des exploitants la source de 

ressources matérielles OLI iiiimatérielles jouant LIII rôle souvent déterininant dans la poursuite 

de l'activité. 

Afin de rendre coinpte de toutes ces dimensions et de caractériser notre populatioii de manikre 

plus pertinente que ne le periiiet l'application du critère de I'enregistreinent, nous akoiis 

recouru à une variable de type s>.nthétique. La ~ariable "situation technique", composée a 

partir d'un certain rioiiibre de caractères, fait ressortir les grarides lignes de partage dans le 

milieu en ce qui concerne la situation de I'einploi. le ni\t.riu des i~ilmobilisations financières. 



le niireau dt6quipenicnt. le tl-pe inanagirial. Elle a permis de distinguer trois segments 

entrepreneuriaus. 

Dans le premier segment situé au bas de l'kchelle, la nature et la coinposition du capital social 

indiquent l'importance de I'autofinanceinent et les attitudes d'épargne personnelle. Ces 

kléinents délimitent la sou\eraineté du patron car Ifacti\.ité reste tributaire du niveau des 

corninandes et des a\-ances consenties par la clientèle. Etant donné ces horizons financiers et 

coiniiierciaux restreints, l'exploitant recourt rareinent à un personnel qualifié. Par conséquent, 

c'est essentielleinent sur l'expérience productive du patron que repose l'organisation et le 

déroulement du procès de production. I I  est le réfzrent de l'unité, tant en ce qui concerne 

l'autorité que les questions de coinptabilité et par conséquent. Le cas échéant, i l  s'appuie sur la 

force de tra\rail constituée par les apprentis et les aides familiaux. 

Mais I'espérienc,e de structures qui ont évolué à partir de cet ichelon dkmontre que lorsque 

l'activité s'intensifie, les promoteurs ont tendance à s'insgrer dans les figures de la modernité 

bureaucratique. Pour ce qui concerne par eseinple l'organisation du procès de travail, ils 

accélèrent la di\rersification des fonctions au sein de l'atelier. Non seulement on observe une 

hiérarchisation fonctionnelle s'appuyant sur les co~npkten~es techniques des collaborateurs qui 

sont alors salariés de maniire plus ou moins complète, mais les entrepreneurs ainenent leur 

structiire vers une plus grande kisibilité, adininistrative notaininent. Sur le plan coinptable, le 

niveau des opérations financières esplique le recours fréquent, bien que partiel, aux 

techniques coiiiptables. L'application intégrale des tecliniques finaiiciGres bute à la fois siIr la 

frilosité des organisii-ies bancaires a leur endroit. et sur le refus des exploitants d'hypothéquer 

leur patrimoine. L'endetteiiient est coininunéinent identifié a la soumission à des échéances 

rigides alors que le caractère \,ersatile de l'activité ne perinet pas beaucoup les pré\.isions. Les 

rapports des entrepreneurs avec les organisiiies financiers se résuinent par conséquent à la 

disposition de coiiiptes courants personnels qui sen,ent en in2nie teinps de coinptes de société. 

Malgré ces dérègleinents, les entrepreneiirs-artisans de ce ni\.eau intermédiaire décri\-ent un 

cj.cle d'exploitation de nature capitaliste en ré-injectant rtigulikrement des capitaus dans 

l'entretien et I'amklioration de letir appareil de production. en chercliarit a modifier les 

conditions de dérouleinent di1 tra\,ail. 



Enfin, les établisseinents de la strate supirieure des activitis reproduisent plus ou inoins 

fidèlement les figures de la modernité occidentale. Disposant d'une surface financière plus 

iinportante, ils produisent en direction de marchés anonymes, étendus et éloignés au moyen 

d'équipements mécaniques et de fonnules de fbnctionneinent normalisées (utilisation du plan 

coinptable sénégalais et certains ressorts financiers comme l'endettement. observation plus ou 

inoins scrupuleuses des dispositions du code du tra\.ail). Malgré cela, ils en viennent souvent 

à des méthodes rustiques des gestion, à na\rigiier a vue en raison des vicissitudes du milieu 

(délais de réponse des administrations, circuit d'appro\iisionneinent irrégulier, des événeinents 

n~acro-iconoiniques iinprévisibles coinme la dé\~aluation). La politique d'emploi dans les 

quasi-industries est discriminatoire : lorsque les employés se prévalent d'une qualification 

spécifique essentiel dans le procès, ils bénéficient d'un statut de perinanent avec les avantages 

accordés par le code du trai'ail. Dans le cas contraire, ils sont embauchés selon les besoins de 

la production (porteiirs, balayeurs). 

II  est essentiel de noter que les unités n'entretiennent pas de rapports organiques avec d'autres 

structiires situées en amont OLI en a\.al de leur activité. L'explication principale revient à 

considérer qu'une des particularités de la petite entreprise sénégalaise est de ne pas proposer 

de produits intennédiaires. Ensuite. chaque unité fonctionne sur la base des calculs et des 

possibilitis de son chef. sur la coristruction individuelle des opportuiiités, accessoirement par 

le recours au réseau de relations liées à l'activité qu'on qualifie habitiielleinent de inilieii 

~ocioprofessionnel. C'est ainsi que nous a\.oris identifié des fonnes de coopération horizontale 

(c'est-à-dire l'association de forces de ni~eau équi~alent. par le partage d'un stock 

d'équipements) et des formes de coopiration Lerticale (qui concerne la collaboration entre des 

établisseinents situés à des iii\eaux techniques différents). 

L'autre registre dans lequel notre analj.se a trouvé un point d'ancrage concerne celui du 
. . 

changement technique. Nos in\!estigations ont contribui à mettre en luinière uiie diinension 

importante de la pratiqui: d-entreprise, longteinps oblitérie. La pztitt: entreprise ne repose pas 

indifiniinent sur des fornies surannées de tra\-ail. Bien au contraire. ce qui seinble constituer 

le principal trait de l'esprit d'entreprise des patrons, c'est leur ou\.erture \!is-a-\.is des 

questions du changeinent. c'est-à-dire la nlodification progressi\.e des discoiirs, des outils et 

des pratiques de production. Ainsi i l  espiriinente le cliangeinent technicliie au travers de deus 



réalités. D'une part, pour réduire leur barrière technique relative, pour coinpenser les 

dysfonctioniîeinents du marché, pour améliorer leurs conditions de trai.ail, les chefs 

d'entreprise étendent une expérience ou des inoyens (humains, financiers et matériels), 

adoptent de nouielles logiques d'organisation de la production et de la distribution. D-autre 

part. ils s'investissent dans des démarches de découverte, d'imitation, d-adaptation de 

techniques et d'outils de production nouvelles relatii einent à leur nii eau de maîtrise. 

Dans cette dynamique d'ensemble. c'est la fraction des entrepreneurs du riiveau intenilédiaire 

qui se distingue particuliéreinent par son dynamisme, en dépit de ses difficultés financières et 

des nombreuses forces de résistance caractérisant les inétiers traditionnels ou organisés sur le 

inême inodèle. Le changement technique recou\.re alors deux réalités : d'une part, les chef5 

des petites unités dé\.eloppent des outils, appliquent une expérience ou des iuoyens hunîains 

et financiers face i ce qu'ils perçoi\.ent coinine des exigences nouvelles ou coinnîe des 

opportunités. D'autre part, ils investissent dans des démarches de découim-te, d'imitation et 

d'adaptation de technologies nou\lelles relativeinent à leur niIreau de connaissance et de 

maitrise pratiques. L'adaptation technique emprunte dans certains cas la forme d'une 

coopération intra-professionnels. Les patrons participent à des rgseaux de solidarité 

professionnelle qui fonctionnent coinme des creusets de sa\ oirs, de nîoyens humains et 

instrumentaux. Les critères de cooptation : fraternité d'apprentissage, mais des contraintes 

techniques (de maîtriser l'ensemble du registre technique propre ail iiiétier coinine dans la 

réparation automobile. mais basé un calcul d'opportunité passer à un segment supérieur. Les 

t!.pes de rapports auxquels donne lieu cette adaptation technique (tutorat, segmentation, 

spécialisation) laisse supposer l'institutionnalisation infornielles de nonnes de recoiînaissance 

des compétences des uns et des autres vierit accréditer l'idée d'une profkssionnalisation du 

milieu que nous meiitioiinions plus haut. 

Aux niveaux supZrieurs, les entrepreneurs reproduisant les figures de la modernité 

cestionnaire et en inesure de supporter tinanciereinent des transforinations techniques, - 
affichent une attitude relativeinent passii~e. En cela, il faut souligner que le niveau techriique 

occupé qui leur assure un monopole ne les y incite pas. lorsque ce ne sont pas les 

caractéristiqiies du marché d'adresses (faiblesse du pou\-oir d'achat, bas riiveau de 

connaissarice et d'esigence de qualité de la part des clientkles). 011  se rend parfaitement 



compte que la pratique de l'esprit d'entreprise n'a rien a voir a\lec le niveau des 

investissements ou le niveau de fonnation universitaire du promoteur, mais avec la capacité 

d'anticiper les choix qui assureront le maintien dans l'activité, voire plus tard l'expansion. Ce 

qui est décisif dans le développeinent de la petite structure, c'est vraiseinblablement la 

personnalité du chef d'entreprise. 

Les entrepreneurs expérimentent bel et bien le changement technique, mais à travers des 

démarches de type incrémenta] uniquement. Loin de verser dans on ne sait quelle sorte 

d'éinenfeillement béat sur les ressources de ~ 'endo~énéi té~~' ,  la petite entreprise se donne 

néanmoins à voir comme le lieu de maturation d'une culture industrielle moderne, c'est-à-dire 

coinrne le centre d'élaboration, d'innovation et de mise en pratiques d'expériences, de savoir- 

faire, de coinportements plus ou inoins différenciés. Ceci dit, ces constats ne nous permettent 

pas d'évoquer la dynamique de la petite entreprise de production dans une perspective 

d'ethno-industrialisation ou d'industrialisation diffuse comme le font P.-N. Denieuil ou M. 

Bouchrara dans le cas tunisien, ni de  se livrer à une analyse de type districtualiste coinme il 

est de plus en plus répandu en économie industrielle. 

Au sortir de cette présentation, le caractère professionnel du milieu et des exploitants qui 

l'animent ne fait aucun doute. En resserrant la focale sur les modes de gestion des relations 

sociales qui les entourent, nous disposons d'éléments qui corroborent ce caractère. Le rappel 

de quelques particularités des systèmes d'action indi\riduels fournit quelques informations 

supplémentaires qui nous permettent de harponner quelques vieux serpents de mer qui 

tapissent le fond des travaux sur la petite entreprise. Il en est ainsi par exeinple de 

l'interrogation sur l'efficacité de la petite entreprise78'. 

Selon un point de vue partagé par les auteurs marxisants dans les années 1970 et les 

spécialistes des sciences gestionnaires plus proches de nous, il existe de inanière permanente 

une confusion organisationrielle au coeur de la petite structure africaine, 1-inachèvement de 

ses frontières fonctionnelles et éthiques. Par l'intrusion constante des relation sociales 

782 
Une position qui nous semble on ne peut plus déplacte quand on connaît les problémes existentiels auxquels 

sont confrontés les individus dans les sociétés. 
7X? 

Uiie position qui a pour pendant lioiiiologique les iriterrogatioris sur la iiature de la ratioilalité de I'aeeiit, du 
caractère capitaliste ou non du cycle d'exploitation. 



environnantes dans la structure de commandement et de décision, I'entreprise n'arrive pas à 

s'autonoiniser de son environnement. Mobilisée à des finalités polyinorphes, concurrents 

voire contradictoires avec l'efficacité économique, l'entreprise se réduit pour l'essentiel à une 

instance où certes s'y coinbinent des ressources mais qui est ballottée par des logiques 

antérieures et extérieures. Elle suivrait ainsi un processus inverse à celui par lequel s'est 

renforcée la cellule capitaliste. Les éléments de l'appartenance en particulier ont une vertu 

subversive et nocive, en tant qu'ils découragent l'initiative, dispersent les ressources 

productives et en tant qu'ils introduisent des distorsions fâcheuses dans l'exercice comptable 

et corrompent constamment ses finalités de productivité78". La menace permanente que font 

peser les collectifs d'appartenance sur la structure est accentuée par ailleurs par l'insuffisante 

internalisation des techniques de gestion inodeme et la inaitrise technique approximative de 

l'exploitant. Ainsi, à en croire certaines analyses, il "ne ntaifrise pas /oz!@ur.~ lu iècl~r~ologic. 

qu'il utilise, il igtlorc. souvent les .fon~le~izent.v thCoriqzres, [...]. 11 rGpure er erz/refien/ ~ 4 . 7  

irz.vtrunzent.s contme il le petit. c/heloppun/ zln gknic.  LI bricoluge qui petit ktoni~er 1e.s ci~pcrts 

occi~lentuux, -fÙbriqtiunt certuinr.r pitcès sur pluce, invert/cnzt ntCnlc. tle notn:èut~~ procc.v.yuv de 

producl iort " . 

L'éconoinie de I'entreprise tourne souvent à un procès en amateurisme et inefficacité. Sous 

des formes euphéinisées ou en se débarrassant carrément de tout sens de la nuance, certains 

observateurs en viennent même à prononcer l'irrationalité de l'agent éconotnique africain 7X'. 

Dans quelle mesure les situations observées dans la petite entreprise de production 

sénégalaise comgent-elles ces points de vue ? Est-elle efficace ? Pourquoi le patron ne 

cherche-t-il pas à élever l'échelle de production, à accroître l'intensité capitalistique de son 

établissement ? 

781 
La solidarité empèche toute possibilité d'accumulatioii. Dans les conditions telles que celles de la grande 

fainille, les relations sont onéreuses. le budget d'entretien de la famille tend a c.oncurre~icer sérieusement la . . trésorerie d'entreprise. "D2.s ~ I I P  ltï grcr~~dc~~fo~r~ille SCIII  1'0tle111. tic I ' C I I - ~ C I I I .  clle etn.oir Je.s kmi.vsai~.c.s P I  il PSI 

tl!flicilt. trrr " ~ ~ c I I c "  I ) ~ ~ O I I I  JP .se . S O I I S I ~ L I ~ ~ P  à  se.^ «ohligufior~.s .socia/c.s),. srrr./o~rl si or1 1111 cr p"l2 rrlre /x~rtir Lirr  
c.iy'i/oIpom. If1 tk&nitn.r~rp or/ .si les yr.r~nrii.rc.s qfcrircs o111 2lk.fcrife grcicc i r  1'111irrt11c;Jitrirr tkc Io grcr~rikc,fi~ttrilIc~". 
J.-L. Camilleri, 1996. p.61) Ensuite, otage de sa fainille, l'entrepreneur est obligé de s'entourer d'une 
ploutocratie (employés, apprentis, courtisans) qui échappe aus principes disciplinaires et aux impératifs de la 
gestion. * - 183 

Cf. C. Albagli seloii lequel l'entreprise africaine se résume a "tks c ! ~ : ~ f i ~ t ~ c / i o t t ~ r ~ ~ t t i ~ t ~ ~ . v ,  cles <7herrir/iot1.s. ' /CS  

~rnot11tr1ie.s qlri .sl~~cat.rc.rr/ des ttort?~~.s tl/ I I I ~ > I / C I I I  ci ILI rrlurgtl ci< lu /ogii/r~r 1es.firir.s obset.~~és". L'ou\.rage de 1.-L. 
Caiiiilleri (1996, p.59) par esernple regorge d'obsenations, dorit le moins que l'on puisse dire est qu'elles soiit 
basées sur de regrettables méconnaissaiices de I'antliropologie, plus sur les enipruiits d'éponynies. 



Nous coinmençons par faire remarquer que l'entreprise est irréfutablement efficace. Le 

premier argument est inarqué au coin du bon sens est celui qui consiste à dire que la petite 

produit. Elle combine des facteurs en vue de satisfaire, parfois contribue à les susciter, des 

besoins. Et dans cette optique, ses productions se révèlent coinme de substituts valables aux 

produits importés, s'insinuant dans les interstices laissés vacants par l'économie d'affectation. 

Le second argument non inoins tautologique fait référence aux revenus conséquents qu'elle 

procure à son animateur. Mêine si toutes les expériences ne se déclinent pas toutes en success- 

stories, les entrepreneurs disposent grâce à leur activité d'un niveau de revenus supérieurs 

dans la plupart des cas que s'ils étaient salariés, un niveau de revenus qui leur pennet en plus 

de couvrir les dépenses de son entretien et de celui de sa inaisonnée, d'effectuer des transferts 

à caractère sociologique dont l'iinportance varie selon les niveaux de revenus, mais selon la 

volonté de l'agent. 

Ensuite, il n'est pas correct, en raison de sa sous-capitalisation et du non-respect des nonnes 

gestionnaires et coinptables, l'existence de seuils techniques, de soutenir que la petite 

entreprise est le doinaine de la stagnation. Plusieurs résultats que nous avons exposés ont 

permis d'identifier trois types de logiques finales cycle d'exploitation dans la petite entreprise 

de production : la reproduction siinple, la diversification, la reproduction élargie. II est vrai 

que les structures sont inscrites dans des fonnes d'organisation stables dans le long terme et 

que la pratique concrète de gestion de l'entrepreneur ne semble pas se spécifier par une 

volonté d'accroître l'intensité capitalistique dans son établissement, d-en améliorer les 

facteurs de producti\,ité et pat conséquent d'élever l'échelle de production. Mais cette stabilité 

ne signifie pas pour autant qu'elles \.égètent. Bien plus sou\.ent qu'on ne l'admet. elles 

évoluent par rapport à leur emballage originel ainsi que le suggèrent les changements de 

production opérSs, le déploieinent dans des seLments coinmerciaux différents, les 

inodifications dans l'installation qui ont q-thiné frgquemment leur histoire. Les fonnes de 

reproduction (d'hibernation) siinple que l'on enregistre même lorsque 1-activité dégage 

suffisainment de surplus financiers procèdent de l'intériorisation négative des risques 

technique, managirial et coininercial (l'existence de seuils techniques organisationnels et 

financiers) et à I'iinpossibilité d'effectuer une distribution de probabilités sur l'ensemble des 

classes de conditions inatérielles qui influencent le déroulement de l'acti\.ité (I'iinpécuniosité 



marchés, la rareté de I'infomation, inorganisation des circuits, absence de base stable 

d'action). Dans la situation de rareté de l'information, d'opacité du marché, une solution 

acceptable est préférée à une solution optimale où le risque n'est pas controlé, contrôlable. 

Même d'un point de vue strictement économique, cette option s'intègre à part entière à la 

rationalité économique en tant qu'elle est ju~tifiable'~". 

Le procès en irrationalité régulièrement intenté aux petits et inoyens producteurs ne peut avoit 

pour souche la faible intériorisation des logiques te techniques gestionnaires et comptables. Si 

effectivement dans la majorité des cas la tenue d'une coinptabilité se réduit à sa plus simple 

expression (cahier d'entrées-sorties), cela ne signifie pas pour autant que les unités soient mal 

gérées, que les exploitants ignorent la situation de leur trésorerie, ne maîtrisent pas les 

procédures de fixation des prix, ne distinguent pas entre les coûts de production et les charges 

fixes d'exploitation ou confondent systématiquement leur compte d'exploitation et leurs 

poches. L'ouverture de coinptes bancaires, la mise en place d'un senrice administratif se 

généralisent dès que les volumes d'activité le justifient. Par ailleurs, une réalité corrobore 

effectivement que la présence d'un service comptable n'est pas la panacée. Non seulement il 

s 'a~~ère  fréquemment de peu de fiabilité étant donné les dysfonctionnements fréquents dans 

les circuits, mais il n'est pas déinontré que les entreprises adoptant ces techniques sont les 

plus performantes (un contre-exemple : la montée en puissance des affaires huol-ha01 n'est 

contrariée ni par la rusticité de leur comptabilité essentielleinent fondée sur la mémoire du 

promoteur, ni par son illettrisme ; tandis que les managers souvent diplômés des grandes 

écoles européennes et américaines ont beaucoup à hoir avec l'énorme cheptel d'éléphants 

blancs). 

Enfin, si~malons avec les travaux de P. Labazée que les enjeux se greffent sont le plus souvent 

de nature syinbolique : la reproduction factice du modèle de l'entreprise occidentale poursuit 

la finalité de donner des gages de modernité aux interlocuteurs extérieurs (administration, 

organismes financiers, partenaires étrangers) qui utilisent les critères sominaires pour 

\errouiller les ressources de l'entreprise aux appétits coinmunautaires. Car l'intrusion des 

relation sociales, la porosité des tiroirs de l'entreprise aux sollicitations est la thématique dans 

786 Cf. L. Tliévenot. 1959 



laquelle viennent s'accuser tous les griefs faits à l'entreprise africaine (cf manuel de gestion 

édité par le ministère français de la coopération). 

D'après les éléments de notre travail, les transferts solidaristes vers les collectifs 

d'appartenance, pas plus que le positionnement de ceux-ci ne sont de nature à heurter les 

intérêts économiques des exploitants et les contraintes techniques de leurs affaires. De 

manière générale, les patrons ne situent pas les difficultés de l'exercice entrepreneurial dans la 

sphère des relations sociales. Bien qu'ils consentent a des transferts effectifs (évalués en 

termes numéraires, en teinps, en services gratuits, en dépenses ostentatoires) la famille n'est 

pas considérée comme la source de distorsions significatives dans l'activité. D'une part ces 

transferts ressortent d'une logique symbolique induite par l'incorporation dès le plus jeune 

àge de la rhétorique de l'appartenance et de la solidarité afférente, inais aussi pour marquer le 

déplacement de statut dans le système des avances-restitutions. 

D'autre part, étant donné l'importance accordée au sigrne dans les compétitions modernes, les 

transferts sont nécessaires pour entretenir les clientèles en "u'onnant de /u rkputa/zon Ù 

rizuizger". Dans le contexte social, on ne comprendrait pas l'ascétisme, l'humilité d'un chef 

qui le pousserait à emprunter les transports en commun plutôt que de disposer d'un véhicule 

Les transferts ont pour finalité de créer, d'entretenir des dominations sociales, 

celles-ci pouvant se révéler à l'occasion mobilisables à des objectifs de production. Ensuite, 

les revenus d'exploitation correspondent à un capital de négociation de places dans les 

différents collectifs familiaux, sociaux (le parti, la cluhzru, l'association de ressortissants, le 

grunci' pluce OU groupes de discussion). Ce que nous enseipent les travaux effectués sur la 

structuration des réseaux marchands qui nervurent le teinps et l'espace ouest-africain, c'est 

que les liens coininunalitaires constituent un mode d'accès commode à des ressources 

disponibles dans un champ socialement constitué7". " I /  n'est ~zullen~enf dOl~zor~tr&, 

considérons-nous à la suite de P. Labazée, y uc Ies ~/2p~'n.sè.s ~ ~ Y ~ ~ ~ - ~ ~ O I Z O T ~ Z I ~ ~ I C ~ ~  . fultê~ par ken 

pronrofeurs Lsorent .szpkrzez~res, en proporfron dès afaarres fruftkes, 2 cel/ès que .sztpporlerzt /es 

entreprrse,c cJc.s puj1.c. ~ndu.s tr~/~,s&.~ en vzle dè c&Ikbrèr ICZII'  gi'u~zck~lr et celles cJè /ezn:s 

7x7 
De ce point de vue, la vision des dr~unatrques du MzrcI~ (histoires développées sur le mode du téle-film tres 

prisées par les téléspectateurs) de la télévision sénégalaise est très instructive sur 1 'imagerie sociale associée au 
atron 

"J Cf l'analyse s'appuyant sur la théorie des coUts de transaction développee par 1 Landa (1993) 



d~rrgc>anf.v ; o z r  C ~ L I ~ '  Iè ~ L ~ Z L Y  LI( ~'etolu- cc6 ~'I~urge.~,  e.~tl~~it:e.s ~/UII.Ç lu LJ~II*L;CJ S O I C ~ I Z ~  

~~&g/rgèub/es". 

Les inodalités de gestion des relations sociales indiquent nettement qu'il n-y a pas de 

soumissron aveugle aux impératifs communautaires. Les agents inobilisent pour cela des 

médiations, inettent en place des procédures d'endiguement des appétits coininunautaires 

~ntznzntion d'un référent moral, éloignement du milieu, mise à distance de l'objet 

entrepreneurial, recherche de compromis. B. Loojroet indique que dans les \,illes ivoiriennes, 

les réseaux de parenté constituent "lu sozrrcè pr1i1~'1pul<, \ 'o~rè L ' S C I U J I V ~  de fi11~117cei71eni JC.F 

u c t r ~ ~ i i , ~  urtwaizcrle.s et cor7~1né.rc1u/e.~", mais cela n'empeche pas ces mêmes entreprcncuïs dc 

sa~zoir résister aux sollicitations d'embâuchc oü aux dcrnandcs dc formation èi~iânânt dc 

l'entourage. du moins lorsqu'elles menacent l'équilibre de la structure. Malgré les coûts que 

le recours au système de solidarité réciproque occasionne, il est le seul à proposer des 

réponses appropriées aux rig~dités du mi lieu 

Une reinarque ~i iér~te  d'être faite à ce niveau. 11 est erroné de considerer qu'à partir du moinent 

qu'il est impliqué dans le système d'avances-restitution, il est amené fatalement a abdiquer son 

raisoiineinent économique pour se souniettre à la fatahté soclale La porosité des tissus de 

l'entreprise par rapport à son env~ronneiiient ne peut 2tre tenue coinnle la cause des 

distorsions dans l'entreprise, elle imite à élargir l'espace d'accumulation des entrepreneurs 

qui ne se circoncit pas au cadre étroit de l'établisseinent mais bien comme le suggSre P 

Labazée. à l'ensemble des cadres de sociabilité où ils clierclîent à conquérir des positions de 

prestige ou d'autorité En effet, l'entreprise est le cadre prikilégié par lequel. l'acteur social 

dispose de ressources décisives qui permettent d'aborder et d'assurer les obligations ressortant 

de la participation â des collectifs di~ersifi'iSs. Dès lors. il nous paraît vain de réduire 

I'expression des individus à la seule iogique s y i n b o l i q u e ~ ' ~ e s  calculs sociaus étant 

détcmlnes en fonction de critères matériels, les systi31nes d'action sont orientés en priorité par 

des valeurs economiques et des considérations professionnelles 

7x0 
C'est la façon par laquelle le relativisme culturel dans ses versioris enchantées ou compassées entretient 

I'illusiori d'une pratique écoiioniique rnodertie bâtie sur les seuls ressorts de I'endogénSité et du s),tnbolique 
(définies à travers le complexe solidariste). Cf. angélisme d'E. Ndione ou d'.A. 1ienr)- ou le ton con-ipassé de P. 
Caland, J.-L. Camilleri. C. .4!bagli, B. Ponson, B. h.laudevi!le) 





III - LE s YSTEME n 51 C T I O , ~  ENTREPRENEURLA LE 

Qui est entrepreneur ? Quels sont les chemins qu'il a empruntés pour acquérir son statut ? Du 

point de vue de ses caractéristiques globales, l'entrepreneur dans la petite entreprise de 

production est un homme dont le projet d'investisseinent se concrétise à un âge de maturité, 

entre 30 et 40 ans. Cet âge tardif est imputable à deux raisons ina-leures. D'une part au temps 

nécessaire pour accomplir une fonnation universitaire ou professionnelle prolongée dans le 

teinps. Dans un cas comme dans l'autre, le terme de la fonnation se situe vers l'âge de 25 ans 

qui se prolonge par une insertion professionnelle. Ce qui ne veut pas pour autant dire que 

l'entrepreneur est nécessairement un technicien, la maîtrise du métier de base de son 

établissement peut Gtre compensée par l'existence d'autres capitaux coinme une bonne 

familiarité avec les procédures organisationnelles et les rythmes administratifs. D'autre part, à 

la longueur de la durée miniinale pour réunir les conditions d'installation. Le salariat est 

présenté par ailleurs coinme une expérience nécessaire pour réunir un capital de différentes 

espèces : professionnel, inais aussi social, financier qui a été mis à profit dans I'établisseinent. 

Les investissements initiaux ont été généraleinent engagés sur la base de fonds propres 

épargnés sur des revenus salariaux. 

De manière globale, les entrepreneurs ne font valoir aucune tradition familiale dans leur 

acti\ité, exceptions faites des individus issus des catégories castées et qui exercent encore 

dans le cadre coutumier ou dans des métiers modernes que celles-ci ont in\-estis en majorité. 

Exception faite pour les proinoteurs issus des familles castées, l'entrepreneur dans la petite 

production ne bénéficie pas de inoyens symboliques et matériels prodigués par le cercle de la 

famille et qui seraient décisifs dans la réalisation de son projet. Les établisseinents sont mis 

sur pied et gérés sur la base de modèles observés dans une occupation antérieure ou alors 

totalement impro\.isés. L'akenture entrepreneuriale s'apparente de fait à une exploration en 

haute mer sans carte. Le pronloteur doit impro\.iser les ressources dont son milieu 

socioculturel ne l'a pas pourvu. La reprise de 1-unité familiale, conditionnée par la place dans 

la fratrie, est sou\.ent l'occasion d'importants changements dans l'organisation du travail 

assimilé. D'autre part, le collectif familial est d'un apport concret peu sigmificatif pour la 

concrétisation du projet de création. L'entrepreneur peut être considéré de ce point de \.ue 

coinme un individu q u i  expérimente unz mobilité sociale ascendante. 



D'un point de vue global, les propriétés sociales, culturelles et éconoiniques dont les patrons 

sont dotés mettent à mal certaines autres spécificités. Le rang des exploitants s'est élargi à de 

nouvelles catégories qui ne sont plus exclusiveinent assimilables à celles des indi\-idus 

appartenant à des castes ou à celles des refoulés du systéine scolaire. De nombreuses activités, 

à l'accès naguère réglementé par l'appartenance, se sont ouverts à des impétrants tout-venant, 

siinultanément à l'élargisseinent de leur registre technique aux méthodes modernes. D'autre 

part, le niveau d'éducation des promoteurs est sensiblement plus élevé que dans la population 

globale, ce qui est imputable à la multiplication des profils diplômés qui ne bénéficient plus 

de l'insertion systématique dans l'appareil bureaucratique, mais qui ne supportent pas pour 

autant leur sous-emploi dans le secteur privé. Leur présence considérable contribue à tirer 

vers le haut la sphère d'activité. Ils ont modifié le visage de la petite entreprise au moyen 

d'investissement plus importants, en imrestissant des segments jusque là peu foulés (d'où la 

notion d'entrepreneurs-explorateurs), en appliquant des modes d'organisation qui se veulent 

rationalis6s et en améliorant des techniques de la production, de la gestion. Ensuite, bien qu'il 

présente un taux de masculinité important, le secteur de la petite entreprise accueille une 

minorité de femmes dont la présence se caractérise par de hauts niveaux de compétence, des 

échelles d'activités panni les plus élevées, et une construction personnelle du niveau 

d'activité atteint (non des prète-nom). 

L'entreprise constitue l'unique acti~ité de l'entrepreneur et son unique source de reLrenus. Sa 

présence permanente dans l'établissement et le r81e central dans l'organisation et le 

déroulement du procès de travail interdisent d'évoquer la pluri-activité, mais inclinent à 

concevoir des professionnels. Le dernier apport de I'entrepreneuriat est I'iinage des métiers 

manuels ".YUCC i.u~uszr" qu'il renouvelle. L'entrepreneur illustre le boule\/erseinent des 

positions sur l'échelle de prestige des occupations qui jusque dans un passé récent était à 

Ima\.antage des "l~lc;tre~..s tkc burcazr". II inscrit l'initiative au rang de iraleur sociale et non plus 

coiilme le recours ultiine d'indi\idus placés dans I'iinpossibilité d'intégrer des acti\ ités plus 

ou inoins lucrati\.rs, inais plus prestigieuses. 



L'analyse du corpus des entretiens indique que I'entreprise consacre l'aboutisseinent d'une 

trajectoire socioprofessionnelle spécifiée par une succession de ruptures avec des lieux, des 

statuts et des discours \.ariés. L'histoire de vie de l'entrepreneur est un enchaînement de 

temporalités qui ont contribué de manières diverses a d'abord modeler sa personnalité, à 

orienter par la suite son projet. Elle restitue ainsi l'espace social des cheminements 

individuels en faisant identifier trois instances distinctes dont les logiques de fonctionnement 

sont enchevêtrées, tantôt complémentaires, tantôt contradictoires. Ce cadre général d'action 

présente la particularité de permettre le transfert d'une infonnation produite dans l'une des 

instances vers les autres. Etant donné les dispositions personnelles des individualités, leurs 

situations spécifiques, ces instances déterminent des possibilités, occasionnent des tensions, 

procurent des inobiles qui inclinent à l'action pour rétablir l'équilibre entre des places, des 

inscriptions et des aspirations personnelles. Cette mise en action est décrite sous forme d'une 

intentionnalité construite et projetée qui, bien que personnelle, ne veut pas pour autant dire 

qu'elle soit égocentrée7". 

Les biographies corroborent l'idée selon laquelle les collectifs d'appartenance procurent une 

piètre contribution dans la concrétisation de l'idée de créer une entreprise (ce qui n'exclut pas 

que certains de ses membres fassent bénéficier de leur pouvoir de fonction dans quelque 

administration, de leur entregent). Ils ne fournissent pas d'antécédents entrepreneuriaux (sous 

forme de mentor, de modèle), pas plus qu'ils ne contribuent aux schèmes productifs c'est-à- 

dire directement exploitables dans l'établissement (savoir-faire techniques et 

organisationnels). La famille ne socialise pas a l'entreprise. Mais a l'inverse, c'est elle qui 

induit les traits du projet d'investisseinent et l'alimente en classes de justification. De par les 

situations spécifiques qu'elle abrite, panni lesquelles celles potentielleinent conflictuelles 

concourent actilrement à l'élaboration des modalités de nécessité, des le\-iers à l'action. Dans 

la con-joncture dakaroise (spécifiée par l'urbanisation. la crise). les diffractions des institutions 

la polygamie, la fainille étendue sont à 1-origine de tensions qui coinproinettent 

7') 1 
L'idée mèine de projet contredit singulièrement la vision coiistructiviste de l'entrepreneuriat qui consiste a 

"en\,oyer des signaus" pour faire éiiierger cles ~ocat ions .  Ensuite, c'est la prise en compte de cette construction a 
l'échelle d'une \.ie qui est le mode d'esplicrttion le plus pertinent de I'enchàssonient social de l'entreprise 



I'intégité des individualités, déqoit leurs aspirations, contribue de ce fait à l'élaboration de 

inodalités de nécessité, poussent les individus "2 devoir.#uirc qzlelqtiè chose", à c.hercher à se 

faire une place par soi-même. 

Les résuinés de parcours biogaphiques mettent à jour des dimensions cachées de 

I'appartenance qui bousculent la vision volontiers harinonieuse, enchanteresse des 

collectifs7". Ce qiii fait qu'en abordant l'espace de l'investissement et ses enjeux spécifiques, 

les sujets actualisent des qualités acquises, utilisent un cadre de références élargi et 

développent une attitude stratégique vis-à-vis des inscriptions préalableinent incorporées. 

C'est pourquoi aussi la trajectoire entrepreneuriale est assiinilable à une trajectoire atypique : 

parce que non seulement I'entrepreneuriat n'est pas une fonne nonnale d'einploi, mais parce 

qu'il est finprévisible du siinple point de vue des éléments de I'appartenance. La conséquence 

à laquelle nous \~oulons aboutir est la suivante : l'entrepreneur est une figure sociale inédite 

dans les collectifs. Quel est le principe théorique qui rend comte de manière pertinente de 

cette dialectique ? 

La démarche d'entreprise n'apparaît pas ex nihilo, les cheminements désignent un espace de 

relations sociales réparti en trois instances ou prennent place respectivement des dispositions 

incorporées, des compétences, des conditions et des schèmes. Selon la manière par laquelle 

les individualités articulent ces éléments, ils donnent lieu à des formulations de projet 

d'investissement spécifiques. Ainsi, les destins entrepreneuriaus décrivent un système de 

déclenchemer~t qui se construit à partir de la combinaison d'un de ces éléments à un ou 

plusieurs autres : un vécu familial, une expérience professionnelle, un capital économique 

acciimulé dans une occupation antérieure, un capital social acquis dans des activités 

professionnelles ou politiques. De l'agencement du systèine de déclencheinent procèdent les 

modalités de l'investissement qui est réglé sur la logique des circonstances. L'entreprendre 

ren\,oie à des acteurs (individuels ou collectifs) dotes de capitaux de différentes espèces se 

retrouvent engagés dans des situations concrétes plus ou inoins contraignantes manipulent ses 

ressources dans un projet à caractère éconoinique afin d'en inasiiniser l'utilité (ou d'en 
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réduire les handicaps) et ainsi réduire les tensions et établir un équilibre satisfaisant. 

Concrétement, il laisse supposer la mobilité des sujets dans un espace unissant plusieurs 

sphères de relations sociales et l'agencement varié qu'ils font des éléments produits : 

enchevêtrant, opposant des logiques contradictoires é l ~ i g n é e s ~ ~ ' ~ a  variété des destins tient à 

la diversité des structures individuelles et à l'autonomie relative dans la localisation du 

système de déclenchement. L'entreprise est la réponse uniforme que produisent de différentes 

manières des individus inéçalement pounzis en capitaux de différentes espèces qui délimitent 

leur champ de possibles. 

Dès lors, au delà de l'hétérogénéité des parcours reconstitués, deux types entrepreneuriaux se 

profilent : un entrepreneuriat de  "vocation-reproduction" et un entrepreneuriat de "vocation- 

mutation". Dans le premier cas sont pris en charge les parcours s'inscrivant dans une 

continuité familiale. Les entrepreneurs dépositaires d'un héritage inultifonne sont voués, 

même en consentant à des inodifications plus ou moins importantes du patrimoine, au 

prolongement des antécédents familiaux dans l'entreprise. Le second type entrepreneurial 

désigne le parcours des individus qui embrassent la carrière d'entrepreneur essentiellement 

sur la base de leurs dispositions acquises. Ce sont ceux qui s'écartent de leur courbe initiale. 

III-A L 'E~VTREPRENEURIA T 1lAh5 LA Il J'iZ'A AfIQüE DES REIA TIUNS SOCL4LES Gt O I M  ES 

En abordant ainsi l'entrepreneuriat du point de vue de la théorie de l'habitus, nous avons non 

seulement disposé d'un principe théorique robuste pour rendre compte de la dimension 

paradoxale de la démarche entrepreneuriale, inais nous a\.ons cherché à ainénager une porte 

d'entrée a la problématique de la transformation sociale. L'entrepreneuriat est le point 

d'ancrage à Lin abord des processus de cl~angeinent de grande ampleur qui affectent ma 

société globale et qui ne peuvent être tenus pour un phénom2ne à la marge. Les lignes de 

force que dégage l'analyse des pratiques entrepreneurialss siiggèrent en effet des processus 

d'autonomisation fonctionnelle et de différenciation à l'oeu\.re dans la société ~lobale.  

79; 
Pour expliquer la capacité d'action. cette latitude de devier de sa trajectoire. nous avons fait appel à la notion 

de  I ' k o h ~ t ~ ~ s  En tant que granimaire génératrice de  pratiques, il nous rend à I'idee de la double socialisation 
celle établie dans l'individu et celle procédée par l'individu La matrice de perceptions, d'appréciations. de 
potentialités et d'actions qu'il désigne se  décline finaleinent cornine le terrain d'lin jeu dans lequel par une 
connaissance fine de ses règles. I'indi\idu est en mesure d'exprimer des strateçies. d'improviser des "coups" 
selon la doline On est assurénieiit dans une configuration proche de celle de  l'analyse strategique où les agents 
clierclient à evoluer dans des zones d'incertitude pour elarçir leur surface de pou\.oir 



L'entrepreneuriat est le révélateur de transformations dans la dj-nainique sociale marquée par 

la "a.~.tè", la poursuite de processus de longue durée, celui d'affirmation d'agents sociaux. II 

constitue le moyen de quitter les rivages boueux du coinmunautarisme où le relativisme 

culturel tend à noyer le sujet africain, sorte de pendant africaniste au concept d'acteur, une des 

thématiques qui agitent la réflexion sociologique depuis la fin des années 1970. 

A plusieurs endroits de notre exposé, nous avons fait état (de manière plus ou nloins explicite) 

de tendances lourdes de changement dans les rapports sociaux. Nous faisons allusion à 

l'élargissement des cadres référentiels, à la montée des valeurs éconoiniques et matérielles, à 

la monétarisation accrue, à la multiplication des médiations, aux inodifications dans le 

système de iïliation et de parenté par le dé\leloppeit~ent par exemple de nou\felles fonnes de 

mariage, le développeinent de fonnes de nouvelles formes de solidarité, une montée de 

catégories sociales qui n'avaient pas voix au chapitre c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les 
794 priino-inigants . Toutes ces informations qui se coinbinent de manière singulière dans les 

systèmes de déclencheinent, dans l'exercice entrepreneurial proprement dit ensuite, incitent à 

reconsidérer le cadre étroit des références qui ont servi jusque là à dire les sociétés 

africaines79s: la soumission au sacré, le culte de la personnalité, l'effacement individuel 

devant la communauté, convivialité e~cessive~~".  

Ce qu'on peut dire à ce propos, c'est que la pratique entrepreneuriale, en imposant d'acquérir 

des compétences techniques et financières, mais aussi des capacités sociales de toutes sortes 

pour s'adapter aux exigences de son activité, ainène l'entrepreneur à dépasser le seul cadre 

local, à relativiser les discours affkrents, à leur opposer des schèmes conformes aux 

contraintes techniques et professionnelles de son activité. L'entreprise s'assimile par 

conséquent à cette zone d'incertitude k\.oquée dans les anal\.ses stratégiques qui coïncide à la 

latitude de convertir des informations de natures diverses. de les combiner, de les transférer 

d'un cl~amp de relations sociale à un autre, d'improviser des attitudes et des procédés 

relativement inédits. Dans l'exercice, cette latitude est à I'origine d'un ~ ~ 1 1 o . r  de coinproinis, 

de syncrétisines qui explique I'hétkrogénSité des itinéraires et des pratiques et qui permet 
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d'envisager l'application d'une rationalité instruinentale et une autonomie individuelle qui 

définissent la modernité éconoinique. 

Quant au champ des relations sociales, l'entreprise contribue au développeinent d'institutions 

et de fi~wres sociales nou\lelles. Elle est le réceptacle par lequel des individus mettent à plat 

des ordonnancements, adoptent une distance critique par rapport à des inscriptions 

coutumières, intériorisent leur marge de manoeuvre. Ainsi des individus transgressent les 

tabous, renversent les ordres de préséances (appartenance castée, rapport de genre 

défavorable, primogéniture) pour s'engager dans des domaines dans lesquels le discours 

social est inopérant et obsolescent. Des geer qui investissent un cadre de travail nonobstant le 

discours coutumier qui le régit ; des ozrd6 qui opèrent une translation du registre traditionnel 

vers celui de la cordonnerie moderne. 

D'autre part, l'entreprise est à l'origine d'une position qui pennet la négociation d'autres 

positions, plus valorisées dans les différents collectifs d'appartenance familiaux bien sûr, inais 

aussi dans ceux fondés sur une adhésion volontaire : tluhiru, parti politique, associations a 

objets divers, et dans la société. Cette invention de soi est d'autant plus crédible que dans le 

conteste de crise socio-économique généralisé, les capacités de protection et de redistribution 

des communautés traditionnelles sont réduites, le mécanisme de la dette de la solidarité 

s'enraye et emprunte d'autres fonnes. Ce qui fait que la communauté attend beaucoup 

d'initiative de la part de ses membres et ne s'opposent pas aux entreprises de ses 

inernbre~~ '~~ous  fonne d'ajustement à la situation (perte de valeur statutaire à la situation de 

diplômé, la perte de croyance dans la portée des diplômes). ceux qui s'engagent dans une 

activité génératrice de revenus sont montrés en exemple, considérés coinme des 

" c o u ~ ' u ~ ~ L d " ' ' ~ ,  tandis qu'est stigmatisée la passivité des inactifs. Etant donné que 

l'utilitarisme dans lequel s'inscrivent désormais les rapports de domination ne peut se réaliser 

que matériellement (et non plus symboliquement) et que toute promotion indi\ iduelle rejaillit 

d'une manière ou d'une autre sur la coinmunauté du fait de transferts et d'une logique 

solidaire (ces Sléinents pèsent indéniablement sur les calculs, les conduites indi~.iduels inais 

- - 
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jamais au point d'amener à sacrifier ce qui est à la fois le moyen et I'instruinent de cette 

promotion). La référence à l'éthique familiale, conîinunautaire ne siggnifie pas le désintérêt 

pour les raisons utilitaires, l'enrichissement. 

Par conséquent, la cominunauté, les éléments de l'appartenance ne peuvent guère être tenues 

raisonnablement comme inhibiteurs des velléités d'affirmation individuelle, à l'origine de 

l'inappétence au profit. D'autant que les agents sociaux gardent une autonoinie relative pour 

moduler leur participation dans leurs différents collectifs d'appartenance en mobilisant des 

médiations, des fonnes de comproinis pennettent de manipuler les inscriptions sociales de 

manière a les transfonner en ressources pour leur activité. Lorsque les configurations 

fainiliales et communautaires présentent des avantages matériels, elles sont reproduites dans 

l'entreprise ; au cas contraire, elles sont relativisées. 

L'entreprendre rend disponible de nouvelles formes coinmunautaires (partant identitaires) qui 

ne se confondent pas nécessairement aux collectifs fondés sur des dépendances 

personnalisées, des dominations mythiques : la parenté fictive et/ou substitutive ; solidaritCs 

réticulaires qui présentent une dimension fonctionnelle dans l'entreprise799. Par conséquent la 

modernité dont il est question ici ne consiste pas en la disparition de la communauté au sens 

d'appartenance, inais en la possibilité d'une pluralité de coinmunautés nouvelles, partielles, 

puisque ne régissant que certains aspects de la vie. Ce caractère centrifuge fait abonder dans 

le sens d'une solidarité organique. L'entreprendre représente le cadre de subjectivation 

individuelle. témoigne d'un nloi qui se constitue par un ensemble de positions de sujet, inscrit 

dans une inultiplicité de relations sociales distinctes, séparées et participant de toute une 

pluralité d'identification collective. I l  indique les voies qu'emprunte le "désenchantement" 

social, mais aussi la défaite du stigmate d'une aine noire definiti~ement rétive à la raison 

économique. 

799 
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ANNEXES 



,4 iVjI'EXE 1 : Q LIESTIONil!.-1 IRE 



ENTREPRENEI~RS DAKAR 

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRENEURS DANS LE SECTEUR DES ACTI\'ITÉS DE PRODUCTION DE 

DAKAR 

1. Quel âge avez-vous? 
. . 

. .. 1. iiioins de 25;ins ' . Z crilrc25 CI Mans . .Y cntrc.35 cl 55siis 1. plus dc i i ans  
. . 

2. Quel est votre sese? 
. . 

1. masciilin . '  ' 2. f?riiiniri 

3 Quelle est votre religion'J 
I sins 7 I S I ~ I I I  i clirist 1 aniiii ' 5 niiircs 

3.  .4\!ez-vous dans votre faniille u n  parent qui est ou qui a été entrepreneur'! 
. .. 1. oiii ' . 2 .  noii 

5. Avez-vous déjà séjourne a l'étranger? Si oui préciser le iiiotif le plus fréquent des séjours. 
. 1 . 11011 ' -4. R ~ I L ; R I C I I I  ' .3. ~ ~ I ~ I I ~ ~ I I ~ ~ I I S  fi~niiIl;~les . -1 i:liides-ininiigrniioii 

5. iicçessile prolèsïion~icllç ' h Ib~i.c-csp~~s~r~o~i 

6. Avez-vous suivi une instruction de plus de six années consécutives ? Si oui quelle est-elle? 
, . 

1 .  ccolc franç;iisc 2 .  ccolc coraiiiquc + ' 3. mistc 4. ;iiiciinc 

7. Si vous avez suivi une scolarité de type for~iiel. quelle eii a été la sanctiori finale? 
I . :IIICUIIC 7. Clil' 3. 13rcvct 

S Si kous avez suivi une foriiiatioii prufessionnelle. quelle a ete sa duiee9 
I moiiis dc Sans 2 ciilrc 5 CI Ioai~s .3 pliis dc I O  ails 

9. Quels sont, selon \-ous. les handicaps de la forniatiori que vous abez sui\ ie'? 
I niicuii 

. .. 
2 illcitri.;nic 

.l 

.!. IIOJI e\oIilti\e 4 fiiil>lc iiiiii~r~sc iccli~iii~iic 

10. Avez-vous suivi une formation coinplémentaire depuis la fin de \-otre formation iiitiale? si oui dans quel but? 
1.  ii<ai auciinc 

1 1 .  Depuis quand existe \,otre etablisseriient actuel'? 
1. iiioins de i;iiis 2 ciiirc j CI I O  ails .;. pliis dc I 0;iiis 

12. Auquel de ces çroiipes culturels appartenez-\ ous? 
1 .  lcrroirs iraditionncls 2 si.iic'g:il;iis iiiciisscs ' . :. ;ifncaiiis 



13. Coinbien de personnes emplo!ez-\-ous actuellement dans votre établissement? 
1 pas d'enipln\rs 2 cntrc l '1 5 eniplovés ' i ciitre 5 CI I l l  ctnplo?es . 1 criirc 1 O el 15 

5 çiilre 15 cl ?O ciiil~lo!cs pliis de 20 ctnlilqis 

14 Quel est le statut dominant parmi les personnes que \ous ernployez3 
1 apprenti 2 surp famllc  ; iiitcntiiltciil -I wlaric 5 bc i tc~  olc 

15. Quelle a été votre situation a\.ant votre établissenieiit actuel? 
I sait?. uci\iiil 2 FI niim coiii~~ic 7,  iiidc fain~lialc 4. .i<ilanS 

. . . . 
5 .  Iiinclio~iiii~itc h ins1~ill;iiion inunc<lintc 

16. Quelle est la nature de \ a r e  dernier etnployeur? 
1 .  pri\.c ii;ilional . ? 

2. piiblic i. pri1.c ciran_rcr 

17. Quel a été \.otre niveau de responsabilité le plus é1ei.é occupé lors de votre dernier einploi? 
l ;~~~prenti 2 ji~uni~l~er~oiiit~iis 3 cnil'lt~é J cadre 5 cadre \iip6iieur 

(, a~tr icr  7 :toclit Jc niaitii\c 

18. Quels ont été les motifs du départ de votre dernier eniploi? 
1 Jc.socw)rd solat7al ' -, - ~t:rI~lisscni~nt 3 rn2scnicnic. 

19. Quelle est I8acti\.ité principale dans votre entreprise? 

20. Esiste-t-il une similitude entre \.otre occupation actuelle et votre eniploi précédent? 
1 oiii ' 2. noii 

31. De quel ordre sont les difficultés que vous avez rencontrées au moriient de votre installation? 
1 rcunii ~cqiiipemciit : rr.unii i i r i  Iiiianr.eiiictil 3 1111Cgier 1ç ctrciiit ' J r&iicciicc <lc I'miloiir:igc 

5 trctii\-et de\ ~oII:ihl~ra~c~i~s 

32. Quelle est la nature des nioyeiis financiers dorit \.eus avez disposes pour lancer votre entreprise? 
. . , . 

I iiitlc l~uhliqiic 2 .;iin,< \ Ciiiiililc iiio\cii - - cionoiliic\ 4 .  aide f;iiiiilialc 

33 Quelle est la natlire de I'equipenient que bous a\ez utilise lors de botre installation7 
1 trc;c\ion 2 \lit3 3 (lire ~ I J C ~ C ~ I \  3 I \ C ~ ~ ~ \ I I  4 nchcic ncul' 

5 cp.ii ''1 bricole 

33. .Avez-vous eu des eniplo!.es a\ec \.eus lors de \otre établissement? Si oui quels ont été-ils? 
I pcisoniic . . 2 c<tn::itaucl.; ' i I-iiiiillc 1 aticictis collcgiics 5 apprui~is 

75,  Coriinierit s'effectue le finaricenient actuel de \,otre activité? 
, . 

1 aide in~iiiiiti,)nnclle 2 :iiiiotin:~iiccii~ciit cr?,iils I'~iniic1s J crcdits iiiliamcls 

26. De la situation financière de l'etablissenieiit, \eus diriez qu'elle est : 
1 aiil~;inaïs;inic 2 7;tiiGt ~;ilisfaiï:~ntc -3 r j l i i tA t  d i l l ~ ~ i i e  .1 z,iiizfàt~,inic 

5. Jillicilc 

27 Selon quels criteres s'orgariise I1acti\.ite de production7 
1 t i i i  pl;in ~ ie i~ t~ i inc l  d e  ~ I ; I \ ~ I I I  7 ~ I ~ ~ I I I I ~ I I I L I C I  

3. Ics coniiiiiin~lcs CI 10 dispoiiibiliic~ Ijii:111~12rcs 4 1c.z Jislic~iiil~ilit~s liiinnci2rc~ 



28. Dans \.os rapports avec cos partenaires. quel est le type de contrat dominant'? 
. . 

i.ccri1 . .  2. OYA~ . , 
3.  iiiixie 

79,  Quelles sont les fornies de décision d'une productiori" 
1 .  avis de iiiïs soII~tX~rn~cur~ 

. . 2 jiigcnicni pcrsonnïl 3 caliiir dcs coiiitn;iridcs 
. 

4 .  coiiihinsi\oii dç:. dill;:rcliic; hrnizs 

30. Comment \.eus y prenez-vous pour respecter les delais de production? 
1 L ~ I  mc Icncuit uniqucinuit :i un pliin J c  ~ i ~ ) ~ i i i c l i o n  nn.dIc a\ CC ines ~ollill~i)riilc~irs 

' 

2. en eml~auchait dc la iiiciiii-ct'twiivrc ~upplciiienltiirc 
. . 
. . 

?.  cn ~iiigmciiimit les cadeiiccs 

J ci1 rccouniit & I I I  sous-triiilmcc 

3 1 .  Quels types de facilités accordez-vous généraleinent à vos clients? 
1 scmicc aprcs-\.enle 2 jiii~crnciil Ii.ac11o111ik 

3. paicnicni ditl2i.k J Ii\i-aisoii ~ r i i ~ u i i c  

j conibiiiaison J c  ces dilkrcnis s\ iicnich 

32 \'ous ami\ e-t-il de rester a\ ec des articles non \ endus oii non recuperes par leurs commanditaires7 
1 oui 2 ilon 

33.  Quels sont vos rapports avec \-os hoiiiologues? 
. . 1. concurrciicc ' 2. coolkra~ioii . . 

-34. Vous diriez de la coiicurrerice daris votre doiiiaiiie qu'elle est: 
. . 

1 iinc kiiiiilation 2 .  S(IU\ cni dCl(yalc 

3 .  une nicn;icc pour \.iilrc siinlc cl \tllrï ciilrcprisc 

35. Quelles sorit les moyens que \,eus mettez en oeu\.re en répoiise a la concurrence dans votre secteur? 
1 .  cnli>urcr nies filils cl gcsics J1ic1~clli17l 

. . 

. . 

. . 
2. ciil~i\er cles :iiiiilics 

3 ~ ~ ' i i i f i ~ ~ n i c r  cici noit\.ci~uIc> ci L.SS~!-CI dc Ic~iiioiirs piï*llLrsci. UIIC I I I I I L ~  itlic~ii 

36. Que représente pour vous \.otre persorinel? 
1 IIIIL- coiicui~c~~cs liiiiirs 2 .  I;i SOIITCL' Jc  \iialitd Jï I'c~itrspiisc ? IIIIC i.hargc 

4 t>hlig~liion Jc Ibnnat~on 

37. Comiiieiit a\.ez-vous expliqué la décision de certairis de vos anciens emplo!.és de vous quitter? 
1 ~ L I C C C >  J;in.; iioirc i-i~lc dc l;~ini;~iiiai 

. . 
2 zourcc ~ i c  pc11~1r11:ilit)n de I':ICII\ 112 IIC I ' c i i i ~ c ~ i ~ ~ c  

3 coiiiiiic une li)niic Jc  irwlii.;ta 

-I comnic uii cap nCccssiiiic a i'riin~liir poui ci~\- i iVnic~ et p.~ui iiiciiiiicnir I ' c< l~~l ih ic  d:iiii I'cntici~i'isc 

3s. Coniptez-\-ous disposer d'uri éqiiipcriierit paniculiei-? Si oui diriez-\ ous qu'il est: 
1 IIOII 7 J'impir!;iti~iii I;icilc 

.3. d~flicilc L i ' ~ i i ~ ~ > ~ ~ ~ ~ i : ~ i ~ t i n  4 Jiyit~iiiI~lc l ~ ) c ; ~ I c i i ~ c ~ ~ ~  ~ I ; I I X  lib~r, L ~ L ,  [VI\ 

5 Ijcilemciii di.;l>~,iiil\lc IixitIciii~iii 

39. Quel est l'état général de \.otre éqiiipenieiit? 
1.  iioii 2 ,  \ ICII\ 3 pliitoi \ icus 4 .  ciai s;iiisraisini . , 



40. Des évolutioiis techiiologiques intervenant dans votre doii~aine. diriez-vous qu'elles: 
1 *irit euorbitantes 

. . 
- 

2. 11c IIOUS coiiccinait pas 
. . . 3  iioiis <ont incciiiiiiics 
. . 

4. s<iiil prCsc7ites Jiins viiirc ciiii-cprisc 

5 .  nius cs.;:i!.i)n.; J e  les adopter L ~ I I I I  que possihlc 

41. .A quel ni\.eau les changeiiieiits iritenerius dans votre etablisseiiient soiit-ils le plus visibles? 
1 .  i\lw Je ~)i~diisiii>n - 2. ciliii~xiiicnt 3. clieiit~lc -1. orgiiiiisaiioii dii trsvail 

. , . . 
5 .  loc;tu\; 

47. Quel est le priilcipal facteur des cliançemeiits intervenus dans votre entreprise? 
. .. 

1 adoliiici~i ~i'unc I I ~ ~ U ~ C I I C  ision cornnicrci:ilc '- . 2. i;quilwnciii plus pci-îiiini;int 

3 acu.ois.;cinci,i de Iii JcrnniiJc 4. cliangcincnt dons I'iirpciiiisatiun 

43. Si vous avez dernénagé une ibis \.otre dablissenieiit, quels sont les niotifs qui vous ont pousse à le faire? 
. . 

1 . auciiii ~I~in~ii;1gciiicnt 2. t~ccroisscnicrii \.~iliimi. d'ncii\.ii2 
. . 

3. diiiiiniitic~~i vt>lunic J'activiii; . . 
4. SC rspliroclicr Jcs li>iiniisscurs 

. 5 .  se rappro~licr (le 1ii clicni2lc t). se riiplirc>clicr dc serinirie5 ci>rnnioiliics 

7.  loyer tri111 clicr 

43. Est-il difficile d'être entrepreneur? 

. .. 1. oiii 2. noii 

45 .A quel ni\ eau se situe les principales difficultes que vous avez reiicontrees au déiiiarrage de votre entreprise 
actuelle? 

I ; I ~ I  ni\ concut~encc 7 .lu III \  c11c11icIc - -  - .> du ni\ aliprii\ i.it)nncinciil 

7 au III \ .  pci-xiiiii~,l ~liililifiL; X. :III riiv. liiisnccnicni 

46. Quels sont vos projets à iiio),en teniie dans le doniaitie où vous ètes act~ielleiiieiit? 
. . . . 

1 .  rnainlicn 2. ;trrii 5. chaiigr d'aai\.itc 4. iiciidrc Ics acii\.iccs . > 

47. Lorsqu'il vous ami\-e de mettre de l'argent de côté. à quelles firis le destinez-\.eus en -eiieraI? 
. . 

1 liii;incci. un liriild pi-iifcssioriiiel 
. , . . 

2 assurci. Ics Jcpciiscs Joiiicstiqucs coiiriiiric> ci>ii-imc la scolariic Je.; cnhiiis 
. - .> coii.;iiiucr iiiic rCscr\.c siiji~~l~rnciiiai~i. 8 1i1 trCsori.ric de i'uiiri.pi.isi. 

4. 2trc en inc.iui-c Lic liirc liicc :III.; tlCpcn';c.; rociiilc> hapiCrne 
. . 

5 .  ICtcs i.clic_icuscs 

h auciins prCcisci~ieiii. ~'tin.i\c riircnicnl ii Jcp:ipcr un siliplu\ 

48. Quelle est la destination prioritaire de vos extra? 
I prC;\.ciiir cc~-liiincoi . ; I ~ U B ~ ~ C I I ~ S  2. liiianccr iin ~iriijcl proks~i,~nncI 

3 .  I'ciirc lice ;II I \  oliligali~iiis si~iorcligicu~cs 4. .;:iiistüirc des en\-icoi i!u fina~lcci ( 1 ~ s  Iiollhi~oi 

5 siiisir de.; ~~ i~~~~r i i i i i i iL : s  ~ > n i l i . ~ ‘ ; i i i ~ ~ ~ ~ c I l ~ ~ ~  (> 1'1 cpcirer 1113 recoii\ C ~ S I O I I  

19. Lorsque vous iiiettez de l'argent de cote, vous le contiez a : 
1 iiioc-iiii.n>c 2 1111 ory:inistiic 1iii:incicr - . 

% (IIIL. iicrcc ~ C I Ç ~ I I I I L ~  

-1 uiic lo~ilinc 5 coinhi~~a~~x>ri dc cc, incdci J'cpiirgnr 

50. Que signifie la réussite pour \eus? 
l poiivoii- .;iill\-ciiir- n 111cx hc.;i)iii.; clcnicniciircs ci il ccti.; ilc niil himille 

2. aiiiciicr 1'~~irircprisc a ii i i  plus irnpi~riitni ni1c;iu dS:icii\ iic 

3 ;uTl\cr LI 1111 .;lulut LIC n{iloi.iclc 



5 1 .  Quels sont l e s  signes qui nianifestent la réussite selon \ . o u ?  
1 poskdcr iiiic inüisoii. iiiic \ cii:ui-c 2.  :ivoir iin ci.i.~:iin si:indii:g de \.ii. 

3. la hoiiiic sant2 de I'entrcpnsc 
. . 4 ucciipcr Jcs rc';p~~~isiil~~Iiics ~>ciaIc> ci p~~l i i iquc~ 

52.  Diriez-vous que le cliangemeiit dans votre entreprise est uii plie~iomeiie qui se produit:  
1 .  asscz sou\.cnt ' . . 2. soii\ciil ? .  p i 1  soIl\.cI11 . , 4. rcgulicirsmenl . 5. jiii~i:iis 

53. Recherchez-vous vous-niènie le changenient pour votre entreprise? 
- . 

1 .  oui 7. ilon 

51. Lorsque des cliangeiiieiits suwieririent daiis \ otre entreprise, a quel iii\.eau peut-on les observer? 
1 .  ~ i i i  iiiv LIS I ' C L I I I I ~ ~ I I I ~ ~ (  

. . 2. :III ni\, des iiitninis 

. . 
3 .  i i i i  iiiv. Jcs I\iifi d'iirliclcs lalinqui:> 4. :III ni\. de 1'tirgtinis:iiion de, Iii~iiirncs ci du lia\.:iil 

5 intlistincicnicni 

5 5 .  Quels inoyens  utilisez-vous pour apprécier la quali té d'une production? 
I çriicrcs îI~rgL:s pu I 'c~pi.r~cnc~ 7 1111 niodele 3. cn.r.ui.> :iiilci-i~iircs 

4 iii~rnics dcs ~omniiin~~itiiirc~ 5 nonnes prol>ssi<~nncllcs 

56. A quel  t i tre pouvez-vous dire q u e  \-ous participez au procès d u  travail? 
: I . cil lant quc prodiiciciii 2 iiianagcr . . ; pcsiionnaiic 

1. aii]x'n?wur 5 en ciiiniiionl loiiles ccs casi~iictlcs 

57. Lorsque v o u s  participez au procès de production. quel y es t  vot re  r6le etfèctif? 
I . ct~iiccl~lioii 7 .  rcpxiiiion de> iiclics 

3 il l<)Ll> les l l i \~~~ l l i \  
. . 
1 iniciT'ciiiion a ccrt;+ini3 phase> sp~viliquc~ 

5 dcliiiiiion Jii prcjc.1 0 siipen.isci. Ic ir:i\.;iiI 

7 ,  :issiiri.r le ~oiiti-OIc Iiiiiil 

58. Lorsque \eus innovez  au ni\.eau de I'equipeilient, à quoi cela correspond t-il? 
. . 

1 :icqiic:rir uiic iiouvcllc iiinchinc . . 2 poser iiiie coinniaiidc ilc I I I ~ L ~ I I I I C  :i I'eiran@cr 

. . 3 inodilicr la coiiipositiori oii la Joiiir:iiic~ii d'uni. iii:ichiiic 
. . 

-1. COIICC\~OII iiiic n~:ichinc scl<i~! lin hsoiii ,;pCciliiliic 
. . 

5 aiiciiiic inii<~\aliori ri'iiilcn ienl ait III\.C:IU dc I 'CL~~III ICII~CIII  

59. Lorsqu'une iniiovation iiiten.ieiit daris la prodiiction. à quoi cela correspond t-il9 
1 :qt)uIcr LIC nt)ii\'cllcs priipncic'; 7 creci- 1111 11tiu\ e;iu I I I ~ ~ L I I I  

3 ii10d11ii.i- la c~~~~i~ ios i i i on  ii-~iiiiilc ~ ' I I I I  produit 4 irou\cr iiilc ~iou\-cIlc L ~ C ~ I I ~ J ~ I I I I ~  ii uii prci~luit I I I I I I ; ~ ~  

5 aucune inno\.:ition dais la priducii<in 

60 De quelle inaniere  est prise Liiie décision o u  iine innolfation daiis ~ o t r e  e r i t r e p r i ~ e ' ~  
I dircclciiiciii.d'après iiioii jugcmcni ~>crsoiincl 1 ;ip:cs coiiccrliifion :i\ cc riioii entourage 

6 1 .  Que représente pour  \.eus le passé'? 
I . prociire Ics i i i~i~fi-l~s I J ~ I U I .  \ I \  rc le I)I-C\CII[ 2 c<.m,~iiiic l a  l i ü i ~  dc ii<)irc id~~iiilr. 

3 c'c:;i 1111 leinpz i.c\c1111 4 .  nou. ;ip]xci:.i sui IL. 1wesc111 

67. Que  représente pour \.eus le préserit" 
I le icnipb de la ri:ü!iialioii iiiili\-iiluc!lc 2 le 1i.inp3 clc lii ~ ~ ~ ~ c s c n ; t i ~ ~ ~ i  ~lc, ~ - : I ~ I I I O I ~ : >  

3 le leniph Jc  iioii\.cllcs c\igciizc> 4 Ic rcinps de ~~i'cpai.aiii>ri Je I'~\~.riir 

Ic i ~ i i l p ~  di. p r i : p ; i ~ ~ ; i i ~ ~ ~ ~ ~  LIC SC, \ lell\~i~lll.s 0 tc Icllli~i 1111 chilllgcmclll 



63. Pour le moment vous êtes entrepreneur. pourquoi faire'? 
. . 

1 .  en srtcnJaiit de Li.oii\-a aiilie chi!<c 2. pwcc qu'il y o des pos<ihili~e, clc croissonce 
. . 
' - 

.> PCIIIT p-i>I,ltmgci. iiiic iriiiiitini <:iiriilialc 1 PHXC qiic j'ai I‘c~i cil I'~?ilrcliriz< 

5 I > U L I ~  I3isscr ~ ~ i ~ c l q u e  cho>c 3 mes ciifanis (> p o u  iiic I ~ S ~ C U I C "  111" ~ ~ I ~ ~ S I S I ~ I I C ~  

7. p:irticipcr iiu del cloppcmeiii Ju pa! s 

64. Quels sont les doinaines dans l'activité entrepreneuriale à partir desquels \-ous tirez le plus de satisfaction7 
1 ci~ricliissciiicni pcrsoiiiicl ? crcaiion inni)\-alion 

3. crcn1ii)n d'cniplois 4 c\;crcicc Lune aiiioritc CI Juri pcrii\.c~ir tic ~l~cis ioi i  
. . 

5. i idü l ' l~~ i<~i~  i~'chniquc CI. :iccroissemcii~ \ ,OI~I I I IC  ~i ' : t~I i \ .~i?  

7 üspcci tcchni~lo~Gque E: iiiliorictC; ~ ~ u l ~ l i ~ ~ e  

Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au niaxiniuni) 

6 5  Quels sont, selon vous, les aspects les plus exaltants de la pratique entrepreneuriale? 
1 I:i prise en eh:i~.pc <le lit io~rn:t~i<)n J e  ~ C U I I ~ S  

' 

-. I c i  cniisiiincc de I'ciiti-cpi.isc 

3 ,  I'adiipiation iccliiitrliipiqiic 4. I'innot ntiijn dans 1ü pro~luciitm 

5. I C I I ~ I . ~  ci~cJib1c 11~1irc S : I \ O I I - ~ ~ I I ~ ~  (>. c\cicics tlc rc~ponsabili~Cs 

7 I'iiiJcpciid~ncc 8 I'cnrietiisscmcii~ 

Indiquez les réponses en cocliaiit une ou plusieurs cases (7 au rnaxiiiiuiii) 

66. Dans votre famille esiste-t-il des personnes qui sont iiiipliquées dans la marclie de votre entreprise? 
. . 

1 .  oui 2.  ilon 

67. Estimez-vous qu'il existe des niarges d'évolution pour votre entreprise dans le secteur? 
1 .  i]iiüsi nu l l c~  7 ou i~i\-ct~ii tccli~~iijiic ' 7 .,. :III ni\.ca~i des 1!1'c> de ~x-od~i r s  

J au iii\.ciiii du marclic 

65.  En cas d'échec dans votre entreprise actuelle, auriez-\sus la volonté de recoinniencer? 
- 1. oiii 2. noii 

69. Coriiinerit expliqueriez-\-ous un écliec e\~erituel? 
1 \-oli~nil: di\.inc 2 ciin~1itii)n:. s t r i i~~ci~ni~niiquc. ' .  Jci J\ tii-üldcz 

3 .  i11ei~n11~~1c11cc 4 prcszion I'.iniili:ilc et sociale 
. . 

5. dc iiiiiu\:ii\ci rc1aiioii.i J c  piirtcn;irii~t il ~iilou.;ic ci sttrçellciïc 

7 in:iiiquc J e  IIIO\CIIS pci~sonncl.i 

70 Parlez-vous fàcileriient de la sitiiation de \ otre entreprise autour de cous' sirioii pour quelles raisons rie le 
faites \.eus pas? 

I oui 2 IIC p ~ \  attirer I ' ~ I ~ C I I I I , ~ I I  LIC J ~ ~ I I I I I ~ ~ ~ J ~ I O I I \  

7 1 Recc~urez-vous des pratiques iii!~stiq~ies" 
1 Olil  2 11oii 

72. Quels sont. daris \.oti-e situatioii fàiriiliale et sociale, les freins potentiels au dé\ elopperiieiit de votre acti\.ite'? 
1 .  prc.;i<m f;iniili:ilc 7 ~~~~il i t l~l ic : i t ion Je< cCr~~i!ii~iliss CI (:.Les 

.?. ~ ~ I ~ I ~ g o i i c i ~ ~  lie ~ O I I J ; I ~ I I ~  4. I I I ~ : I ~ I ~ L I ~ ~  a pc1.e~. I ' ~ I ~ : ~ I :  L, .i I I I I C  111~1s $riii~~Ie dchcllc 

ï :ic11\ 1Ic.s ~ ~ t l l l l l l ~ l l ~ >  :l~lllL~\c. 



73. De quels ordres sont les freins ob,jectifs au développenient de \.otre activité'? 
1. pcrsonni.1 ~icii qudiliL: 2 pression fiscali. 

~. 
3 li>urJcur, :idininis~r:iii\.eis 4 iihsciicc d'unc cliciii2lc iialile 

5 illctiris~iic pcrsi~ii~icl (> lail~lc iccliiiicitC: 
. . .  

7 .  iiicrrg:iiiisat~oii de'; circuiI> ~l~j~r~i\.i~ii>nncii~cii~ 

Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases (3 au inasiinuin) 

73 Dans le derouleiiient de iotre activite, euste-1-il un donlaine ou vos conduites soiit dictees par vos onçines 
sociales ou l o s  croyances7 

1 non 7 :III ni\ iccrulcnicnt 

3 du ni\ t\l>ss J 'ani~lc\  f.illnquc\ 4 d:iii> J',iu~rc\ ~ L I I I ~ J I I I ~ ~  

Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases ( 2  au niasiniuni) 

75.  De quel type soiit les rapports que \,eus entretenez avec la clientèle? 
. .. 1. rcpulicr 2 .  forluil 3. saisoiinicr 

76. De quelle nature (pariiii celles qui \.o~is sont présentées) est \:otre clientde? 
1 inli)niicllc 2 li)n~icIlc 

j ~Ionicsticluc 4 c~)rril>in:iisori d'au i~iuin.: <leu\ <le ces 1ioi.; 1vpi.s 

77. De votre clientèle, diriez-vous qu'elle est: 
, '  1 .  miil-clic de l>ro\iniiic 2 ni:irclic ii 1'~xhcllc J e  II I  ville j iri:irclic J e  11 pc n:111on:11 

4. riixchf tlc i!-pc intcniniii)nal 
. .. 

79. Quel est votre doinaine dlacti\.ité 
1 in(iinii;iiiquc. C:Ic~troiii~~iic ~tonie~tiqiic 

2 rcpxation iiiiii)nit~liilc 

3 niCiisrh  LI^ lii ii)rgc 

4 ch:iiissiirc 





R i ~ n & s  de ruhmnxtim ne I 
I.&c entre25 c i  3Smb 
2 . ~ 0  nuvul in  
3.rçligiun i 4 ïm 
4.tr.diiinn Chl ia le  nnn 
5.cslhienïe Cmngsr Ctiidcs-immigntion 
6.Gduutiou de bas< EEoJ*. rraniiaisç 
7.r:mus I>iplinnc universillirç 
P.fmni.pmf~sirnmeUc - 
Y . l i d i *  1WUII 
IO.lom. unnpkmmtairc p n u  acqu;rir de nomrlks conniismccs ou dz nou~ellcs 
compiicnccs 
1 l .igc enaqmu ninins dz 3:iri 
I2.inig. ïulNrcl ls~ b r r o i r c  üaditiomçls 
I3.nbrï d'r:n~plo?ds intrc 5 il 10 smplo+ 
I 4 . s W  dominmi uLmd 
15 antic.prnfc\rionnclr m l u i i  
I6.dçinh.r omlil<i~cur ~ m r d  elrangex 
17.nie mponwhliii: ~ i d r c  sul2iieur 
18.muIX\ <Idp.tri &ui;u>rd ul.~iUI 
IY.actkild prinïipalc conïcprion ci ahirlancc en intnmaliqiie 
?il.r<iniiliiuùs oui 
2l.&fl. d+.u< Irourrr des ooll~lwralcurr 
22.mq.lin;mc.mobilisCs aidc OKG 
23.n;it.C<luipmnrUIiiial acheld neuf 
I4.ias.liunt.initial wcicn, culli-gucs 
25.iirwnïemcnl r N e i  iTidib iornieio 
26.rirfi~uc.actucUe plu161 salisfai~~uiis 
?7.m'g.actiriti Je prnI  comnunùcr 
2X.contnt &mimani b i t  
29 . fm .  dCciri~rn p d .  cdi iw ~ornmuiJss 
3 0 . n ~ l ~ I  cunüat rn aqneniant les udencts 
31 .Cicilit& clisnl, cumhinaiwn de ces ( I i h n i  syslimes 
32.sioçh nnn 
33,~rmlci~1ruCuri<>nm m n u r n i c e  
34.~1mcwrniçc ime b u l u i < m  
35.shitg cuncuiience m'infumisr dci anrveauds et essayer & wujours 
p r q u s r  MC innovallm 
3O.poliiiquc cmliI<ii b wurw de r i lal i l i  Jï Lénuqinçc 
37.n in ima wursç & wnurbalim (k I'xtivilc dc I ' e n u ~ v r i ~ ~  

. . 
~ . i i u l u l i n n  twliniquc sont ph'sentcr tianï VU* ml rcp~k .  
4l.~luill(emmu &cn:nide 
42.faet. de chanpment adoption bune now6llc iision urnnnsrsiale 
43.mnbiliti tirablixrcmc aucun &minagement 
43.3iR: cntiel<h.nsui oui 
45.1ut.Gtf.noumvks au NV. prnomicl qualilii 
.lo.iroi.siLpm.futurc dIcnJio iz* *-cliritir 
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25 liii;~l;CIW'TIi 3 i l ~ ~ I  
26.al.lis:uu.a~iucllc 
I7 .u i~.~r i iv i ic  Ac prod 
2X.conPai dumumi 
29 luim. dlc;i\ion prfrl. 
30.mlxcl conIrJi 
31.I.i;ilttis ~Iicnl. 
32..1ocL 
7 3 rapp iirr~pioli:\\ioii 
74 c<riiLunaiu' 
.I'..*uaig. .i>nciurrnce 
36.poliirqiic cniplui 
77.luni-<it~~ 
7h'.rn>lili11uc L;<iuipcniciii 

plus d; I I J m  
knoiis I r ~ ~ l t l i o n t ~ c l ~  
c,,irc 15 C l  20 clllplt>\c\ 
ri-a famillr 
aide i:imiI~alc 

rclinir im lin.vicctiii.li1 
miir icriuhlc m<-,cii 
pic1 i 11tc grri i ïU\ 
C.uiiiIlc! 
.iuli~lis.iticemcni 
plint<si di l l i i i lc 
iomiii.uidcr 
o i d  
cahier dcs ~imman<li:s 
et) .iu?mcnmi Icr ç.idcncca 
pdïm.nt é i f l i ~6  
noii 
c<>llcUnLlwc 
une m m a ~ c  IXIIU \UIIC %UIIC: CI \~IIc e111rcpr1~c 
in\c>lir <Idn. IJ nou\caui2 ci la qiul i l i  
i>l*ligaiiiin IIC 1~1ni1.11~<>1~ 
~oii imc uni l<irnit dd iirliiron 
iltllicilc d'impinafiim 

. . .  
L?.pcrçcpr,(mii priwni 1; iciiip. riç i i i~i i icl lc~. c\ipçi~ic. 
L.?.chui\ r~itrrnrirç p-pur ~iriil<mncr uni IraJiiiori familiale . .  - 
1A i~iuliis i 3 l t ~ t a i i i ~ ~ l l  d~ r l i ' n t  ~ ~ l i ~ p ~ ~ ~ ~ ç . a & ~ p ! . l l i ~ ~ ~ i l  l c ~ h r ~ ~ q t l ~  
0 5  .hpcct~ cs.!lQntb 1.1 piir; ni ;Ii.iipc dc Ir fnnn.iti~>ii di: ~ e u i ~ ~ ~ . l ' a d + l [ ) l ~ l ~ ~ ~ ~ i  

i c c I i ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ; i q u ~  
C<>.tcI?ie l . i r ~ ~ i l t ~ l c  n i n ~  
07 iturgck d'i\,nluiii>n .au ia\caii i ~~ l i i i i q i i c  
hh' riqui. d'cch:., 0811 

(~9.i i~icip~~1aiion :.l~c. ~olttnic 
7U .irnlidcni1ali12 rr; p+< \uc.iici ou d;,c~oo d a  .;zp,iir &n. ioitn 
rnia turapc 
71 pr.itiqu~~ nt!siiqu" t u u  

2 I I  I f  d tn;~p~.f l i  .i gilcr I'.ill.iiri: a ~inc plur gi;itiilc i.hi.llc 
'3.ircin. <,?lr.ci.<lipi 1.uhlc icrl ini . i lc. i l l~i~ri i~ni p i ~ ~ i l n n ~ l  
' 4 .p l cgn~n~~  .UIIU~C ni*L- 
5 1 . I , I  1i1ilii11 
76 miurc LII&~II;.IC l~:nm~llc 
7Ï,h<ni~oia~ eoiurn-T;i.iu\ mar i k  a I'i:ch~llc ,le 1~ \ille 
78 idciiiifi.~Ii<ri 51-13 Il. 
7 1  dom ~.l!\itc nnpiiriknc 



I ..if. plus dc ?San. 
2..ç\a l,,.l~iulll, 
3.ralig1on id.uii 
J iradiiii>ii lamiluls no11 
5.ehpcrimic itr.u~grr ni>ii 
(s.~disial~on da Ixnsc i i i d c  c inm~quc 
7.nm111 JiIeilite 
X loirn.piiil~%~ion~ic.llc - 
'1 Iuiirl i iap7 i l l I i n % m c  
Ill ftii i i i u>mplcnicni.iirc noti au~unc  
I 1 igd cnu clmw JIIIIC ,le ID.UIS 

12.ong cu l l iuc l l~% lcmw~> 1rad~I1~rni~;l~ 
13 nhic d'anipliitc< n i l r c  15 ci 211 ~~i ip l .* \ i .a 
I J ,i.iiui dom~nrni  ~ ~ ~ l c r r n t t t n ~ l  
I 5 . ~ n i i r . p r i > f ï \ ~ i a m ï l r  .I moi! cnmplç 
17.ni.r rcçpoinahili l i - 
1X.moiilr dcpu i  
I9.artt\i lc prinitl irlc roiiditiimiicnicni ~ rn~du i i .  ~l in icnini ic-  
2lJ.,il,llllludc 
21 diII d i p ~ 1 1  r i iu i t r  i'cqiiip<mmt 
2 . m i i 1 1 . u  h i l i  aeiioiinairn 
3.11.11 iquipmni iiiiii~l rchctc iicui 
24.iew.liuni.m1iiale\~% c < i i i n a ~ i u c l ~  
IS . t i iw i i~~men1 a.iual ~ r c i L h  Ioniialh 
26 sii.fiiuia..ictucllc w i i s l ~ i o n i c  
7 org :ii i i\ i ic de p r d  le, dispi~iii l i i l i icr l i i~ i i i . i 2 i~ .~  
28.cwiin1 doniirwni oral 
29.lorm d&isioii prnd. .ni< ilc me. io l lah~i: i lew s 
30.rcrpïii c<rnir~i  ai ~i i ihainhani rlc la maitid(icu\rr ~II~~~~L.III~I~IJUC 
31 .Iaiilites c l iu ih  ~i.ucmzni di I I i re 
32.$1c~h oui 
.~~.r~pllinlr.qnulcrriiin innciirrmcc 
I-I.~nniurrrnic rou\.cnl dcIi,?~li. 
3Yblralg. clmciilrcnc~. c11111\ci d ~ - s  a n ~ t l ~ a *  
I)6.j1nlitiquc rmploi  uiic eli.u~>c 
37,timk+\rr ci>iiiiiic uii i a p  iic;r.rcairc J It~n;ltn piut su\-mi inc\ c i  

nu in l r i i a  I'cqiiilibtc d.ui, lcnircl>riw 
.1X.lx~l1liqiic cquil?cmani i i i in 
3Y clai de i'c:<luipiiiriii clal <al i r la iui i l  
4O.~ l<~ lu i i<a i  iç;li~iiqiic r'mi pri'\cni;-. ibn. i o l rç  rnir~.piisc 
41 . c I u i ~ c m m ~ ~  locaux 
42.fa.ici dc clirngcriinil ~icri>ir,cmcnl de Ir ilemanclc 
43 ni<ibiliié çubl i~u.mc .iu<~ui din>üw+ritcni 
$4 di I l  cn~ir lnrnr is i  ~jiii 

JS.nai din ia i~nn i rccs  au n t i  ioiauni1i.i 
46 i\i i l.at.pin.li i iurc i i i .u i i in i  
4:.i~<in~,itiic prctrnaiaç con<iitiicr une rc-cme su lq~ l in i i i~ i . t i i~  .I 13 trL:,orcric de 
I 'cnl icpi i~c 
46 dc%l p8iortl exira 1.iii~ la.< ail\ ~ ? h I ~ $ a i i t ~ n s  r>;r,riligicux.% 
49 ntcxlc d ' ~ l t s r g c  iotiilvnaisun ilç ;:' mlidcs d 'c l inpc  
5U.icucritc .mener I'rnuilmcc a un plu> iinp(~rt;nil n i \cau d'a-Inil:. 
S l . d ~ j ~ c ~  dc i cu<~ i i c  i ~ i i u p , ~  d~.) r içp- i~rahi l i l iç  YIII~I~S cl ~>~IIII~IICS 
( ~ . < ) L L U X ~ C C  LIUB~CIIIL~II pCI1 .<OU\ <nt 
53 I<~I~CILIIC i I t .u~~an~cnt  ni i i  
5J diim. appdntiim i l i y i  JO ni\ <IL,. tliiranir 
55.ctil rp~nci . i~ i t<~n nuirnck p iu l i "~ ic>nn~ l l c~  
Sh.parnçil> ria\=il ~ ~ ~ I I ~ ~ I ~ I u ~ ~ c  
57 1 1 i p  p i  éi l in i i io i i  di, prq;t 
S8.,1in,\. iquip.m.ni . iucui i~ t n i i < i i ~ l i i i n  ii'inlçn~r.nii au n i i c ~ i t  d~ 
I'Cqitil icm~ni 
Tc) intitn. piohluaioit - i i a i i ~ l  d i  iiiiii\cll;s proprtciça 
i~U.ioii,ic.l i nn~+\a i i~ i i i  dpl~.> rnniçll.l l l i~n avci l l l(>n :nlt!uragc 
h l  ~ i c i ~ c l ~ t i a > n  p.~s<c 13roi111< k\ riltklzlt? pi)ur \!!TC li. prc<cn! 
62.pcr;cpti<>11 prcwn1 Ic i c r i i p ~  il< la p r c ~ n a l i i i i i  dia tr.~ilii~<,ti\ 
63 .~ l io i \  a i i i rqniw pdrrc q ~ i i l  ! i <IL- j ~ > ~ ~ i b i l r t c s  J: ~roi \un;< 
14 triiilils s . i I i ~ f ~ c i ~ o i i  ~.nii;hirrcni;~il prr\asiincl Li i r t i i in d'cmlil<'i- 
<,5 .ty>ccls cull.uil, c\cr.t~c di ir.sl~<in.~l>illir$:rcn,lic r r i i l i l ~ l c  ia>i ic s.i\iilr- 
h i r r  
l>(v.rcli.i c t~mi l la lc  11111 
(i7.1ii.11gri ~I':ii~liiiii>ii rii i~i\c.iu J i i  i i ~ .u . i , i .  

i>X ~ i % < ~ u c  d 'c ihç~  oui 
h').inicrprclaii<ni cc l i i i  ioli>nic dl! inc 
7ilcnniid<niuli1r c\i!cr 1. tcri 
71 praliquch nt\ mquca out -.. - r i  s ~ l i l l  h i  r L t i i i i i . ~  p , l i ~ i ~ ( u ~ .  antic\c. 
77 frcill> nhic.~ b p i  I I , ~ M ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  di. iu.u~Is . i ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ n n c m c ~ l . ~ I l ~ ~ l ! i r n ~  
[IL~I*?IIIIcI 
7J.prig1an;e culiurr noii: 
75 ijlr. r.~pli ~l icntclc i cy i i l i i i  
76 11.11urc ~ l ~ a n l c l c  iid.mnçllc 
77.hi~iiri inb coiiiiiici.i.iii\ iit:irehe iIc t ! ~  iniin1.1ii~~ii.11 
.,. . h i<I~.niili;alwn 52-\l.\ 
751 dom a.ii\,tc pr<pJ!.llio~~ . ~ ~ n J ~ ~ i ~ ~ t r r i ~ i ~ i ~ n ~  pr<id,iirc al i i i i . i~ i . i t i~r 
rc~ Ia l~ r .~ l i c~ l#  

1<rl>7><>ilscr di. i'i~hsi.nJlion n 53 
I . j g r  plu* dc 55.uir 

2.scïc m ~ w i l i n  
3.1cligii>n irliiii 

1.uaditiun I a n i r l i ~ l c  uon 
5,cqXi icnic iuai igsr n<ccsa>id ~>rufcs\iunncllc 
6.cJiicaiion dc tu.c c ~ n l c  ir.uiiaisç 
7.ciu11L. .IUI'UIiC 
X lomi.pr~>lc~ri<inn:llc plil. da IO ain 
'>.handi;apr f.iiI~lc tia;iitrisa tcihnit~uc 
I t l . lomi ~ i i m p l a n i c n i ~ i r c  p > a i  aiqiicrii ilc nouiçllc, connairui i icc ou <L r io i i vc l l c~  
i<wnl"icn~er 
Il ..ig a i i l r ~ p r i ~  plii. de 10aia 
I?,vi ig c ~ d i u ~ l l c *  i ~ n t i i i a  Ir.ulii ioii i içl~ 
I3 .n l . r~  d'aiipl<irc\ plu5 d r  ?U empli>! CS 
IJ.sIniu1 doiiiin.ui1 51ivga l.imillc 
IS..uiiac.piuk~siimncl.l -1.iiié 
10 <Icni in cmlilo\cur pi i \c ctran?cr 
1 7 . n  r n a h i l  agçnt d i  n8.1itiix 
1 X.tiit>liIs d i p r l  e id~ l i~ rc rnçn l  
IO .icti\iic pni i~ip. i I~.  i o i ~ ~ l r u ~ ~ i o i i  mçi.~lliquc ~ h . ~ ~ ~ d r o n i ~ i < r i ~ .  
~ l I . ~ i t ~ i i l ~ t u d c  iiui 
:i .il111 &?an rcuiiii I 'tqiii lxmcnl 
22.1iio\- lin.tn;.mobiltaL:~ c~oi i i imics 
Z3.1ui aquil>miii mi1i.il c luis cl b r i i o l i  
?4.1cu.huiii.1nrti.iIcç appi ~ni~r 
25,Cinanrçnini*.iii a;Iiir.l alii~~financeniciii 
26 s i i . l i ~ ~ . i ~ ~ i . ~ i ~ u ~ I l c  pI111iIl d i l l i i i l c  
27.nrg.acii\i1~: dç p iml  Ic* aoi~im:tiidcs CI le. d i % ~ t ~ t i h i l t i i <  I i i ~ : t i ~ ~ ~ c r c ~  
I1J.cunua1 dumin;uit 11121 
29.f imi Jc.aisiim p i i r l  i i iml i tnaiwn dar diHdia#iia. l i ~ n i i c s  
? lL tmpxt  ~ o n i n t  ui ~u:m~n ian i  Ics u~dcnccs 
31 IaiiliiLC cl i rnls ;oiiihUidison de ïa di l l i rc i i i r  s? slciiicr 
32..tocL noii 
33.r.il1p.inu;1pofcsaii~n c<r>l>L:ialiiin 
7J ~ o t t ~ u n ~ n ~ a  unc m m a ~  p>iir  \r>ii a XIIII~ d \ n n ~  çiiircprirc 
7S.str.1i~ ç u i i i u n a i i c  pniiipcr i ui i  r n ç i u  Jc. pr lcnar iai  
36 politiq~ic ~ i n p l o i  ul~li:aii<in ilc fonii:iii~>ii 
.lÏ.lutn-o\ cr c i~mii iç uiiç lo imc dc t r d i i w u  
38 r<iliii<luc iquipsi t icni  J1lli:ilc d'irnlxmatiim 
79 d i a  dc I'cqiiiponml pli1i6I r ieu\ 
40.~\ i>lul i im t c ~ l i n i ~ i l i  ne noue ~onccn l~ .n l  par 
4l . ihanpmçni.  t'pc dc prnûii;tiun 
42 l a d  dc iIi.iiigciiiai1 .idi>ptioti d'iuie nom clle ti,icin ciimmciiialc 
$3 is id>i l i t i  ct.i l~lt,~mc :iuiuii di.mmagctiiai1 
44.il i l l ctiircl>rsiicur riui 
45,nJl.~bIT rcnctmu;~< al1 ntv ~ l ~ c l i l ~ ~ c  
46 ~ v o l . ~ i l . p n . i u t u r c  iii.nnliul 
J? L:coiii>rnic pii\arim;c cire LII mcs~uc dc I;iirc taie au\ d ~ l > i i ~ ~ m  s~c1.11e~:baptUni 
4X.dc.t lmo i i t  <\Ira Lurc l a ~ c  a i x  ohlig.tlion. w>iiorïligicuscr 
J<).mi>dc J'ip.u:'nc rtnnlrmii,im iIc i ï s  modc. d'L:(>argits 
~ O . R . L L ~ S I ~ ~  pouivi t  ru l i \ rn i r  .i n~i.5 I,caoins c l c n i c ~ i l r i r c ~  c l  a LCU\ 
J i  ma l .u i~i I lc 
51 ,,ignc$ JL t c t ~ ~ ~ t i c  pmcïdcr uiic i t u i r n i ,  i i i ~ c  \nili irc 
52.uiciin.iicç ihanycm.nl wii *oi i \ rnl  
53 r ç ~ l i r r i h c  ~ lu i ign i i .~ i i l  ~III 

54 di>m apl>:uiti<>ii ;ligi .LU iii\ dc I'<ir:ani%aIion <le\ Iiommcc c l  di i  ii:i\:sil 
55 cri1 al~prrii.iii<ait i n i c w  fiir:e. par I ' ~ \ p c r i ~ n ~ r  
5 6 . w m i i ~ 1  l ra\ai l  ,n wnl q u i  l>rl>du.Iaur 
5: peni i ip p ~ i ~ ~ l u ~ i i ~ ~ i t  intcr~cni i i> l i  i ceruincc pli.i*c% yxci l iqucs 
5X.inn~ii. ~ ~ q i i i ~ l c m s n t  ~ U L U ~ C  ii l l l<llallun l l ' l z l ld l~ i~ l l t  a11 III~C.IU di. 
IPi~ulpci1l i i i i  
59 ic i i i i~ i  ~>r.idu.itiin .rCcr ui i  n i-uwau priidiii i 
(,il t < ~ l i ~ r c l .  intl<i\allim .i~irc< i<inicrlaii<in a i ç ~  l i i i in cni t~ur. ig~ 
61 p < - ~ c ~ p ~ i < t n  11.'-e iiiiiir .il>pr~nd sur le ~irC%cnl 
A>pzricpiioti prcwnl le l c n l p  de I>ri'parati<in dc 'L., i i c u \  j < 3 l l I : .  

C3.ch<r\ ~.iitrcprix. p u r  ,ne ~ i r i xu ie r  ma ruhr icwn~e 
( 4  11~~1I i~s 5:~11sla;Iit-1~ c\crr i ie J'unc :iiitiriilr. c l  iI'uii ~ h < u l i ? l l  di 
~ I c i i r i o n : i n r i i l i ~ - ~ m ~ n i  11~1xmnel 
65.arpr.ila ï ~ i l t ~ n i .  c \ c r L i d  (Ic i c ~ p ~ ~ n ~ . t l ~ i I ~ i c ~ , l . ~  p z a ~  cil ~ h . ~ r g c  \Ic 1.1 
Iwmal iun de .iciiiic. 
Oh r c k w  lamiliali. I>II~ 

137 niargc. d'eii>luii<m .lu tiirçaii ,lu i i i a r~hc  
6S. i iq i ie d ' c ~ l i i i  <SUI 

6 i 1 c 1 i r n  c l  m.inquc k i i~ i , \c i i \  ~nrri>liiir.l. 
111 i ~ ~ ~ ~ f i d c ~ t ~ i , i l ~ I ~  ne p.i> %i~>~n lc r  ,)II <Içic?oit tlc< c<pwr< , L L o ~  m<,it 
cniouragi 
1 a u  I I  C I  ivui 
7:.lrcin. r u h j ~ i l  J \p l  rnuliiplii.iliim d i \  i irCmoiiicr CI FCiec 
73 . f r~ in r  i ih j ï<t . i l \p i  i.iihle ii~hniciii::ab\cnc~ d'uni ~ I i c n t ~ . l c  liahlc 
I J  pr~'pïii i;c i i i l i i i i ~ .  n<rn:- 
75 n p  I.II>D .I>iiiicl; lu ini i l  



l<Cpon~cb (11 I 'd~rzn'al i i~n n' 54 
1.38' ailrcZ5 ci I~.III< 
7.ar.\r, ma5iiil in 
.l.rclipnn iaLuii 
J.u.idiiion f .u i i i i~ lc  oui 
S e\pcricn;c Slr.uigr7 lo irc-c~pitr i l l# in 
h.Zdu,ii,,i, di. harc Z ~ i i l c  Iraniainjai\c 
~ . C U ~ ~ I L L  JUCUllC 
B. l im i  pm~l~zr ini incl lc litu. de IO mi\ 
0 luri<liiqK n,,n c\x~l,,l,\; 
I O . l o m  coiiiplr'm~nlairr pi'iit üi<lu.+! d, niiu\:llc\ r i > i i i ~ ~ ~ i r . ~ ~ i c ~ ~  d~ ni>it\ell:.~ 
~<rmp2 ic t i~c .  
1 1 .igc cnu cpri\c ld i i r  di. IO.in\ 
I l . u i y  ciJtuiclles ii~inii, iradicii~niiclc 
li.nbic. d'ciiipliiyis plus dc 20 mp ln !  r\ 
I l  ri.iiui d i ~ m i n m i  siI.ir~C 
15 an iCc .p ro~~~ i rn inc ln  iiisLllldiiiin initlii.~1i.ii~~ 
I h . d c n ~ i ~ r  criiplovcur - 
17.nii m~poiisahili iZ - 
IX niidila dipn 
l . i c  a i i i i ~ ~ l c  i inoiuiscr i~ anii.ul~lcnic111 
20.rimiliiudc 
21,difl di11ail r ~ u i c t i ~ ~  (11. I'L.II~~~uI.I~L. 
:2.iiii>? . l i m , . m u l ~ i l i ~ i c  ~ i d c  lani i l id< 
27.n:ll rïluipmni ii i i i ial prci a IIITC ~.I.IL.U\ 
I 4 . r ~ ~ r . l i i u n  i t i i i i ~ lca  :~[Treiil i\ 
75. l i rmrcmcnt a ~ l u o l  LK~IL. l o n t i c l ~  
21, si! I inmc.a~iucl lc ~illiliil wlic l . t iunlc 
27.0% ~ c i i r i t c  dc p r i d  Icr  ~oiiiiii.uid<;r c l  Is< disponil~iltic. i i i i ;u i~icr ic 
2 R . ~ n m i  domituni  
29 . lom dzii.ri<iit prod. ~.iIii~.i dcr .iimmui,ic. 
3U.1~3pc~i si~lllrat r n  . i i l ~ c n i 3 i l t  Ic' ea~i:nicr 
3l.fasil3im cliciiis coiiihnai\im de ccc dillcrcnir s!a~.riiç\ 
32.9oil ni>ii 
3.l.rdpp inu.il>ro!s.sii>n cimi iurcn~i.  
34 c0ib;uncilic uiic IIIL.IL~;C pour \ o t r i  .ml'. ci \.>ire ~.nilcliri*c 
35.blrali.. c<in;itircnic m'inli>!i,i~i dc\ i ko i i \ c~ i i i i r  CI csîavcr Ji. Iou~oi i rr  
IWUjIoUT uiic iimo\.ii i i~ii 
3(>.poliii<luc. ï i i ip loi  la r o u r ~ c  d: \ i i . i l i t ~  d; I'r.niicl)risc 
37 tum-o\ci ~ i i m m i  un i a p  nc.c.r~i~~. 3 lranshii ~ i n u r  eu\-iiicnii.r 1'1 
pour m~t i i l cn i i  I'iiluililirc dans I ' a i i r c ~ r i s  
1X.p,lil#qui. c q u i p u i i ~ i ~ l  laciluiieiil dirpt*iiihli. Ii~.~luii~~ii 
30.ii.11 de I'cqiiil>cmcnl ~.i.ii r;iiisf.ii.uii 
4U.L:\nhiiii1n ii.ihnii~uc roni  piclciiir. J.ui\ \ iat~c ciiircpriw 
41 cl langc, l i~ i l l~ i l l c n l c l ~  
&2.1a;t. dc ~ l w i ~ r m c n l  :iJuptiiin d'iiii: n.*uii.llc i i w n  cramnici~irlc 
4 i . tno l~ ib ic  Cwhlirsr.siï se r.il>la.iehrt d ;cii.i~ni< riimniixliicr 
4J.ddl. cnircpicnçur oui 
45 n;ir d i l I . rcnci~i iocc~ .III i i i i .  Iinan.i.tiii.nr 
4 h . ~ ~ u 1 . ~ 1 1  pc13.fuI11re c lc l ld r~  les a i l l \ l l ~ 1  
4?.ccf*iirmic ~ a c v c n a i i ~ c  h u r c r  IL., i l~ j>sn \ i .  , l i~rni .sI iq i i~~ LOIII.IIIIL% ;onmi  1.1 
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