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Les strategies du p lan i f ioa teur  ne sont que 
! 

jeux de l ' e s p r i t  - quelle que s o i t  l a  r a t i o n a l i t 6  

i n t a "  de ses modjles - si  elles ne prennent pas en ' : ,  

compte l a  r é a l i t 6  soc ia l e  ooncrète, complexe e t  flua- '. 

tuculte, soumise aux s t r a t é g i e s  sociales e t  économi- 
ques des populations 

, 

.. t 

I,' 

Migrations de trav,zil à dest inat ion de 1'8tranger. -- -- .. . 
Population en migration en Côte d ' Ivoire  e t  Lm Ghana : 314.000 p4~.rsonnes, I 

dont 215.000 trrsvctillcurs hommes(contre 7~ ,000  en 1967) 

1.1. Progression des migrations de 1961 à 1xQ. 

- Progression de la  proportion des migrants,, de 1961 à 1973, solon le 
sexe. 

:Hommes :Femmes : ?.'-al 
. .  

0 .. 
1961 : 7 1 7  . ' 0,8 4,o . . 

. . * 

La  migration n'est p ius  seu lment  une a f f a i r e  d'hommes, comme c'était 
encore l e  cas il y a une dizaine d'années; e l l e  touche de plus en plus 

fréquemment de jeunes couples 

- Taux m u e l s  d'accroissement du nombre d'hommes actifs en migration, 
selon les régions, en t re  1961 e t  1973. 
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. .  L a  pratique das migrations de t r ava i l  s(: ,;.c.:nt:rnlise au plan géographi- 

que : les  r6,Yions qui,  en 1961, 6taiicn-k dc.r;ir:~rCos relativement épm- 

gn6es par  l e s  d6pa.rts vers 1 'Qtranger coniixixscxt zujaurd'hui les  taux 
d'accroissement de migration l o s  plus 6 1 c . i ~ & ~  

- L'accéldrntion du mouvement niigratoirc; d;! <Y61 + Q 1973. 
E l l e  n 'a pas Bt6.oonstante. Les f l u x  soxt : ; omis  à deux ordres de 

déterminations. D'une p a r t  , à condi t iois  d :wcuc i l  2 l ' é t ranger  ég- 

l e s ,  l e  mouvw,ent sTLmplifio d e  p u  s;?, pr0j:l-e dyr,amique : l e s  consé- 

quences do la, migration devennnt & 1mr to.>-r c:.useso 

D'autre p<wt, l e  mouvement s t ructuiwl  e s t  per turbé par des facteurs 

I conjoncturols de naturo "5 - climctt.iqu.e, dconomique, pol i t ique,  
- -  

I etc .  -, susceptibles de transformer : . ; i  ~ , , - . ~ x . . i q ~ e  propre du mouvement. 

I : 
i 

! 
t 

La sécheresse qui  n s é v i  à p,artir de 1967-1968 a considirablement 

contribué à acc@lérer l e  mouvement migratoire, l u i  imprimant des ca- 
r a c t é r i s t i  quos par t icu l iè res  (par exanpl c o augrnentati on %normale'.' des 

migrations brèves effectuBes par des homes mariés e t '  des chefs d'ex- 
i 

4 I ploita. t ion) . 
i 

?.2. Une h&norragia de main-d'oeuvre jeune. 
i 
i 

- L'exode des migrants apparaît  dramatique dans l a  mesure oÙ, il affecte 

principalement lafrmtim l a  plus  ac t ive  de la  population : celle de5 

hommes $gees da 15 à .F4 a s .  

2l5.000 hommes a c t i f s  en migration de t r ava i l '  en 1973 (contre  

75oWO CXI 1961). 

88 $ ~ Q Q  migrants ont moins de 35 ans; l v â g e  moyen de l'ensem- 
b le  des absents e s t  proche de 26 anse 

53 '$ des migranta  ont moins do 20 ails au premier départ, 80 % * 

ont moins de 25 ais. 

P:;-o-,ortion des hommes a c t i f s  en migration, scloii l e s  tranches quinquen- 
nales  d'%ges; e t  taux d'accroissment do c d t t ?  prclportion en t re  1961 e t  

1973 : 

I 

l 
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30-34 41 299 . 
35-39 25 . 3 4  

4 0 4 4  17 . 41 3 
_.- -- 

. . 

L'analyse ri5gionnle de CL'S donn6ss conduit B penser que le taux de 60 
5 ?S $ d'hommes actifs absents rcpr&scnte, actuellement, un seuil de to- 

lerance de I n  soc ié té  ru ra l e  mossi à la  déperdit ion continue de sa main- 
d'oeuvre masculine : cela se  t r adu i t  par l e  fait cpc, sauf à changer 

radicalement de nature, l e  mouvement migratoire cesse de c r o î t r e  dès que 

l e  continguent des absents a t t e i n t  ce  seuil. Pour ce  qyi est des c é l i b  

%aires, l a  proportion do 60 $ do migrante absents 

a t t e i n t e  dais plusi  mrs rt5gicliis ; la ponctiçm de main-d'oeuvre supplemen- 

t a i r e  n icessa i re  à l'economic ivoir ienne s'opérera de plus en plus  dans 

l a  cat6gori e des hommes mcwiés. 

esf d'ores e t  déjà 

- Sta tu t  matr imonial  des migrants : 

7 3  $ de c&libat,xires; 27 $ de m r r r i Q s .  

80 $ des migrants maries sont accompagnes de leur Bpouses (oon- 

t r e  37 $ en 1961). 

Le  nombre des hommes m,wi@s en niigrntion de t r a v a i l  e s t  passé de 

21.500 B 46.500, en t r e  1961 a t  1973, sans que la proportion des homes 

mariés pzr rapport au stock de.c ab$&s a i t  var ie  beaucoup (de 24 $ B 

27 $) : l a  s tagnat ion de ce rapport, a lo r s  que l'accroissement du taux 

d'absence a e t6  plus f o r t  chez l o s  hommes mariés que chez les  cé l iba t a i r e s ,  

est l i é e  B une ciimimtion - ccnsécutivc nux migrat ions dc t rami l  - de la 

proportion d'hommes mariés par rapport 5. l a  population rés idente  âgee de 

15 B 44 ans - là cÙ l ' o n  compt&t en 1961 dix hommes mariés, on n'en compte 

plus que hu i t  aujmrd'hui. 

i 
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- Occupation prcfsssicn-zcllc itcs n:' g r in t s :  e t  r6mundrstion 

75 $ des migrnn+,s sont cocupd:; d,ms IC secteur  rural, en zone fores- 
t i è r e  - la pluprwt C a "  ninnoorvres~e plantat ion m a l  rémunérés (entre 
6 O00 e t  9 O@O F. par  mois:  avmtages an nature  compris). La majorit6 

des migrmts i n s t a l l d s  d:?as I.? s e c t w r  urbain se trouvent à Abidjan, 

e t  sty adonnent il des explois subalterneso 

1.4. L'épargne migrataire  e t  son .1___--_1_ u t i l i s a t i o n  - 
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l i v r e n t  ontre:eux l m  jc-.lxqxi mi;;rzn,!;z 2s pcssqp QU de re tour  &u pays 

mossi. E l l e  n 'es t  jLmais inTibstic dans l c s  c i r c a i t s  ..:xS.aux déterminantß 
Les a h 6 s  t iennent ceux-ci à l ' a b r i  de 1:envrhissement monétaire, et . asœ 1 ,. 
surent ainsi la royrodt1ction d e  leur pouvoir t rad i t ionnel .  Fme A ce 
dernier, l e  pouvoir moristnire des  migmnts sc3 rSvEle inopérant e t  ,n*i*;-. '7 . .  . 

du i t ,  à court tarmc, aucune tr,v.sform,a;t,ion de la prat ique sociale. 
. . .  . . . . . .  . .  

Bien que 1:Spmgnc migrbrhoirc nc serve que dmr; IS proportion 

de 15 $ au paiement clcs irr,y3tLs:p a l l e  n y c n  drmeure pas moins l k n e  des 

principales  sources cic fi~:rtnccnii.nt I Uno part importante des czAeaux en 
argent e s t  clff G-,tss au rEglm;er,t dcs i i np8 t sp  

". 



ind ic  es d f i 11s tal  I n t i  on . L i n s t  al lat i  on d6 f i n i  t i v e  & 1 * étranger - 
l a  rupture  économiqcc e t ,  d a s  une moindre mesuro, aociale avea 

l e  pays - n'est ,  pour lo moment, l e  f a i t  que d'une minorit6 de 

migrants. 

1.6. W f e t s  des migrations su r  les zones de d6part _- CI. 

.* 
I I  Grave dé tér iora t ion  du rapport r - C m  population active et  population 

inac t ive ;  d é f i c i t  de l a  poF;ilation ma.sculine : 
p. $ 

. L, 
p. 2 

.. c, 

0% 3-c~  fry?:; pa:.: ,*:I: Ca 3.17 3 .2-rf.i. par  hsxzo &iLto 

aotif, en t r e  1961 e t  1973 
t'i' - l a  ph,dortion des femmes passe da 54 à 57 f de l a  population mtive. 

Réduction pr6judici:ible du chmp cles a c t i v i t h  de production : l e s  ' 
cultures de subsistance mobilisent toutes  l es  Bncrgies disponibles tau 
détriment des autres cul tures  et  des a c t i v i t é s  ar t isanales .  

.I. 

'" 

1.7. Les f ac t eu r s  des migrations -.- de travzil. 
Y-.- 

MGme si e l les  se  greffent sur des pratiques wciehnes e 
1 

larganent asmmées.pa.r l a  sociét6 mossi, les migrations de travail ne 
sont pas un comportement spontm6 do c e t t e  soci6t6,  Leur app 

é t é  l i é e  à l a  mise en place d 'un projet  colonial  précis  : la  cr$ation. 

d'une zone de pSoduction c a p i t a l i s t e  en Cate d ' Ivoire  e t  au Cham. Leu 
développement s ' e s t  confondu avec la  r6uss i to  de c e  prdjet ,  r e p r i s  en 

compte pa r  l e  pouvoir post-colonial  : il mesure l'ampleur d 

éconqmique dont sont victimes, dopuis prks d'un s i èc l e ,  l e s  populations . 

de l ' i n t é r i eu r .  h rie ?Oit pas ^etre dupe des processus d ' int6r ior isat iOn.  

dont l e  comportement mign to i ro  a peu à peu f,ait l 'ob je t  dans le cadre 

de l a  soc ié tQ mossi. 

. 

Les migrants vont chercher en C8t c .  d*Ivoi re  ce bien néoessaire 

qu'ils ne trouvent p m  en Haute-Volta : I f a rgen t  exig6 p m  'les nouvel- 

les normes co l iec t ivos  de consommation, gui re lsvcnt  de ~ ; Q C  

marché impos5a par l e  capitalisme omitlontal. Apparemment spontanées' iu1. 

nive& des indivisus ,  les cornportocents m i p a t o i r e s  sont en f a i t  d6ter- 

minés par l e s  s t ruc tu res  globales d'un d6veloppemont r igiona 

qui repose sur une exploita.tion (?e fyp.e colonial .  

: 

j .  
.'a Il reste  5. détwmincr quc1.s wilt l e s  fi:ct.eurs sociaux suscepti- <. 

b l e s  de rendre compte de l a  plus ou moins gr:w¿le r 6 s i s t m c e  ou pa r t i c i -  

pat ion :?e Ln s o c i S t E  niossi aux pressions. c..wcar+c:s SUT c l l e  pour l'amener 

. .  . 
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à coopérer 1tspontan6ment1t au projet  II blnborG et conduit hors d'elle - 
de d6veloppement c a p i t a l i s t e  des pays bStiers.  

Pr ivés  íle responsnhili t6s sociales e t  maint.enus en t u t e l l e  é c o i  

nomique,les jemes se  t rmven t  disponibles pour do l o m e s  m i e a t i o n s  à 

l 'é t rangerr  De leur cPt5, l e s  &nés sont objectivement in tbressés  ?L be 

met de maintenir l eurs  pr ivi lèges  socio-poiitiques 1 l ' ex i l  des cadets  

désamorce, provisoirement, l e s ' c o n f l i t s  susceptibles de mettre en cause !: 
l 'ordre s o c i d  t radi t ionnel .  La  domination des cadets par  les  &n4s pas- 

se essentiellement par l e  contrGle de l 'accès aux femmes. Aujourd'hui 

emore,  80 $ &yfl&$%ges s c n t  contr816s p a r  les &nés. Parphi . les hommes 
de 15 ans e t  plus, 50 $ n'ont pcs ci'bpouse. D,ws la  tranche d'âge de 
25 B 29 ans, deux hommes sur t r o i s  n'ont pns encore eu l a  p o s s i b i l i t é  

de fonder un foyer - ll$ge moyen d',.lcc&s à une p r m i k r e  6pouse s e  si- 
tuant aux alentours de 30 ais. &mit ZIUX fmmos, e l les  sont cap i t a l i s ées  

par les hommes G 6 s  : à partir de 45 ansI l e s  polygames représentent . ' , 

ent re  40 e t  50 $ do l a  population masculino e t  accaparent 2 ,5 ,épmses  ' ..:,.:. 

par individu;  le taux de polygamie ne cesse de c r o î t r e  avec l'fige, jus- . 

J. ". 

r" 

'>b. , 
,$, comportement compensatoire des cadets y d,ws la  mosure.oÙ il l a r  per- 
". 

. .  . 

qu'8 a t t e ind re  1,8c. C'est l a  mise en évidonce des déterminations r6ci- 

proques entre  les migrations e t  l e  contrSle matrimonial qui permet de 

rendre compte des d i f f i cu l t e s  l e s  plus gravas que connaît actuellement 

Is soc ié té  ru ra l e  mossi. 
P 

BI mobil ismt , pour son propre développement, l a  f r ac t ion  ,la plus 

zctive de la population masouline, Is C8te clIIvoire condamne B l'écheo 

toute t e n t a t i v e  de promotion technologique e t  6conomique de l'agricul- 

tu re  mossi. m e l l e s  L p e  soient  l e s  retomht5es monétaires des migrations 

de travail  s u r  l'dconomic s5dentairc , clles pèsent peu pc?s rapport à 

c e t t e  s t 6 r í l i s a t i o n  progressive des 6ncrgies mobilisables pour l e  déve- 

loppement de l a  Haute-Volta. 

La  dé f in i t i on  d'une politi.que suscept ible  de rédui re  progrossive- 

ment l'exode mass i f  da l r t  main-d'oeuvre, e t  de r e n t a b i l i s e r  au mieux les 

t r a n s f e r t s  mon6tLa.ires li6s aux f lux  rtcttiels de migration, cons t i tue  par 

cons6quont un p r h l a b l e  à. tou t  pl,m de dhmloppcment 
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Mais, dnns l e  cadre d'une 6conomic du pro f i t  ex t raver t ie ,  la 

Haute-Volta n'.est pas en mesure de proposer  2 sa population active des 

emplois assez r&m"urr?tmrs et en nombre suf f i san t  pour Is re ten i r .  S i  

e l l e  veut b r i se r  13 d6pend.mce où e l l e  s o  trouve pc7s rapport A l a  Cate- 
d'Ivoire - rlGpendance inévitablement gdndratrice de f l u x  de main4 'oeuvre 

eu p r o f i t  de ce  pzys -, il faut  que la  Hnutc-Volta se  d&g,age du système 

de développement indgal qui carac té r i se  actuellement 1'Qconomi.e de cette 

s ous-régi on. 

De son cGtP, l t ~  s o c i j t é  mossi ne sau ra i t  r é s i s t e r  longtemps aux 

forces  de d6s;agrSgation gui l a  menao&Pcur survisma, il l u i  faut pro- 
mouvoir des formes ncuvclles d'Qch,mges sociaux, en p a r t i c u l i e r  dans le 
dQmain2 des rel:.;tions en t re  afn5s et cadets (amession aux femmes e t  à 

l'autonomie d* exploitntion).  Toutes l o s  couches de l a  soc ié té  mossi, 

collectivement soumises à l ' o rdre  ancien, doivent pa r t i c ipe r  à une pro- 
fonde mutation: cu l ture l le .  

2. -----.- Redistr ibut ion de I n  populjtion sur I- l e  t e r r i t o i r e  nat ional  

L'un des grands espoirs pour l e  d6veloppcment de l a  Haut+Volta 
r é s ide  dans l e s  pro je t s  de mise en valeur des régions dése&tes OU B fa- 
ble densi té  de population. I l  s'agit souvent de t e r r e s  relativement fe- 
t i l e s ,  m a i s  dont la  plup,wt n'ont pas été occupées, ou ont été abando- 

nées, en raison principalement des grandes endémies gui y règnent. Le 
programme de lutte. contre l*onchocercoso dans l e s  Vd16eS des V o l t a  

do i t  ouvrir  au peuplement de vastes  t e r r e s  neuves. L',auto;it6 des Am& 

nagements des Vsllées &es Volts prévoit à l o n g  terme l a  mise en exploi- 
t a t i o n  de 2.7OO.OOO ha (10 $ du t e r r i t o i r e  national)  ; & moyen terme 

(15 

nLag6es. Ainsi espère-t-on a t t e ind re  t r o i s  ob jec t i f s  majeurs : 
il s'cagirait d t i n s t a l l e r  650 O00 personnes dam des zones amé- 

... 

-.) auto-satisfacticn de la  Haute-Volta en produits vivriers (l'ex- 
cedent produit sur les pdrimètres cménzgQs devra i t  permettre, 

d s s  l a  phase de pleine exploitation, d'assurer l a  couverture 

en besoins v iv r i e r s  de 500 000 personnes vivant hors de ces 
perimëtros) 

- zqmentat ion des cul tures  do rente  (triplement de l a  production 

cotonniPrc actue1lo). 

- r épa r t i t i on  6quilibrde de 1s poyd.a.tion voltaïque et réduction 
de l a  press ion  d6mogrnphique daris l e s  r&gions, principalement 
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s i tuees  en p?xs moss i ,  LOÙ l ' équ i l ib re  populetion-ressources na- 
h r e l l c s  e s t  depuis longtemps rompu. 

La r éa l i s a t ion  d'un t e l  pro je t  de tr 'msfert  organise e t  m a s s i f  

de population soulève de nonibreux e t  difficiles problèmeso Une p a r t i e  
I( 

de 13 population suscept ible  de repondre SJX off res  des responsables 

de ce t r a n s f e r t  se trouve, depuis une d icn inc  d'ann6es ciéjà, mobilisQe 

par des migrations spontm6es principalement dir lgdes vers l'Ouest et 

l e  Sud-Cuest : l a  connaissLmce des aspects sociaux e t  Qconmiques majeurs 
de ces processus migratoires o s t  suscept ible  de fourn i r  des enseignements 

sur l e  pro je t  rés1 des c,mGiddnts ac tue ls  B LCZ migration, comparé aux 

comportemenk attendus d r  eux d,ws l e  cadre d'un Cr,msfert p l an i f i é ,  et 
sur cer tz ines  conditions pratiques de rduss i t e  d'un t e l  transfert. 

r' 
í 

? 

ri,, 
i. 

€"zr a i l l e u r s ,  on doi t  s e  demander quel impact aura cette redistri--.' 
bution r a t ionne l l e  de l a  population sur les mouvements migratoires à 

des t ina t ion  de l '6 t rangere I1 e s t  clair ,  en e f f e t ,  que s i  l 'ouverture  a : - .  

des terres neuves, ne se traduit pas par une rdduction progressive' de, ', .,::...'. 
l!exode dos t r ava i l l eu r s  jeunes vers ,1*6tranger,  crest  non seulement ., 

' l?esp@ir de promouvoir su r  oes t e r r e s  una agriculture r i che  qui se trou- 
vera irrémédiablement condamn6e, m a i s  encore c'est tou te  p o s s i b i l i t é  

d 'assurer l e  décollcqp économique de la  Haute-Volta par  le développement 

agr icole  qui s e r a  compromiso. Lj encore, 1'Qtude du comportement des' 

immigrés agricoles  face aux migrations de travail apporte des Qléments, .- . 
&. 

de réponse. 

2.1 His tor ique  des migrations rura les  spoiitcmbs~. 

Les premiers mouvements d'$migration rura le  mossi sont f 
talerpent l e  fruit  de la poli t ique su iv ie  pa r  - 1 c a h i n i s t r a t i o n  coloniale. 

Si l'on exoepte les places marchandes y"xd e t  quelques colonies musul- ' _  

manes, la population mossi se trouve, dans l e s  darnières d6cennies 

XIXème siècle, cantonnee dans les limites des 3a t s  e t  commandements . : 
régionaux m i s  en place p a r  l ' a r i s tocra t ;  e nakomae entre  l a  f i n  du. 
siècle e t  l a  f i n  du XVIT 

de complémentarité éconondque en t re  l e  p w s  mossi e t  l e s  régions périph&-". 

r iques - dr&n,zge de céréales,  bétzil, e t  cap t i f s  à l e u r  p r o f i t  , . 

par l e s  Nakomse, d6ploiements saisonni e rs  dC a r t i s ans  mossl Qchangeant 

l eu r  s a v o i p f x i r a  contre des produits v iv r id r s î  e t c e  -.? on ne note  auoune 

créat ion d'Qt.zbl.issenients agricoles permxìenk; ?lors cles lirxltes 

' to i re  ethnique. 

s ièc le .  Si  190n peut déceler quelques f 



1' e f f e c t i f  clcs i m m i g r k  mnssi en mi1.51.2.1 i:..=rbai.n rt n x x i n r s i n l  passe de 

5.000 à 17.000 (Bobc-Dioulasso exclu) .  
. .  

- Bil'zn migratoire  ( i n s t a l l n t i o n s  a t  rc-!;cw:;*: . . ~.ocr.. ?C3G r-cuvelles' i n s t a l -  

ln t ions)  , selon l o a  principaux niiIic:1~: d ~,YY:---T:~.,. .TI c..iurs des cinq der- 

n iè res  cunt;lcs. 

. -  
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: Nouvellos i n s t a l l a t i o n s  t Retours au : 
: pays mossi : 

: en prove- .son provenan-: o 

: name CIU :6e dea &res : 
: pays mossi :w$ennee : o 

- :- 

i o . . 
o o . . 
t 

. 156 17 
f 428 ! Xilieu rural 

Airea nouvel-: 
les 

o . . . . 81 133 . o . . 
0 ,  

157 
Aires Earmi en-: 
nes 

-_I_ --- 
o o 

o O 140 o 35 47 Rilieu urbain e t  1 
commercial . o O . o .. 725 : 275 : 197 . 

o 
90% #ax . 

,( . 1 , .. 

- Origine des f c m i l l e s  venues directement du pays mossi 
Pau, 16 graxda PiBjorit6 t Yatenga, r6giozm de Yak0 et de Kaudaugdu 

Deux pSles  de départ fntenses : B3gsre-Gourcy e t  Kindi. 

Le f'rsnt d'émigration tend à s o  déplacer vers l e  cen t re  du pays mossi 
( p a r t i e  occidentale des ORD de Ouagadougou e t  de Kaya). 

- Distr ibut ion ac tue l l e  des immigr6s selon l e s  zonos d 'accueil  

Pays sano e t  mnrka : 30 $ 

Pa~rs  bwa st bobo f 26$ 
NI - --..-- .--I---- 

Lf accroissen!en+ des immigrstions a i  m u r s  des dix dernières  an- 
nées a é t é  t r è s  inégnl selon l e s  a i r e s  d'accueil. Ce sont les aires nm- 

ve l les  sifxGes dms la  beucle de la  Volta Noire e t  sur l'axe Ssbou-Go 

qui ont exercé le plus f o r t  attrait : les migranhs p i  se sont  i n s t a l l é s  

dans ces a i r a s  en t r e  1960 e t  1972 représentent 59 % de l'ensemble des 

Mossi p,artis en c i ipx t ion  rurale durant c e t t e  période. De l e u r  c8té ,  les 
aires anciennes ont  r e c u e i l l i  22 $ de ces migrants; IC m i l i e u  urbain e t  

l e  milieu commercisl, 19 f 
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. 
2.3. Age e t  statut socia-künmicpie des migr,znts agricoles.  -- -- 

Age des chofs de f m i l l e  e t  dtendue des famil les  au depart en migra+. 
Ei on 

Les migrations agricoles  sont presque exclusivenient le fait 
de cu l t iva teurs  adul tes  - 3g6s da plus de 4Oaiis - nccompsgn6s d'un 

groupe de dépendmts - dont l e  nmbre  var ie  de 7 à 10 selon qu'il s t +  

g i t  de groupements ruraux t rad i t ionnels ,  dc communautes musulmanes, OU 

de colons i n s t a l l e s  sui' des pdsinlètres iun6nagQs2 et selon que ces m i -  
grants t iennent  diractainent du p n ~ ~ s  mossi ou ont dJ jà  t r a n s i t é  par  

d'autres Btablissements de niigrants ruraux. 

La plupart  da ces migrants, " i o n  70$, ktaient  chefs d'ex- , 

plo i tn t ion  avant l eu r  d6pa-t vers les a i res  d'immigration, 

g 
2.4. Les a c t i v i t é s  de production cies -2mts 1-1---.- rui-,wxa . . ., ' r '  ' $ 

P a r  rapport à lrxirs cocpntriotes dcneurQs pays, les immi- it 
jf, grés, dzns l'ensemble, vivent mieux. U n  smd:xe fa i t  npparaTtre gue les 

revenus xon4t;zires nets par exploi ta t ion,  mji&e 1973, passent de 80 e t  

120 f rancs  par  jour -- pqvs mossi, respectivenient rdgions de Zorgho et  

Koudougou - B 200 e t  350 francs p r  j o u r  - a i r e  d7i" igra t ion  récente 

de Dédougou, respectiveii:ent migrants implant& en 1967 ou avant. Ce- 
pendznt, on remarquars que ;es mi~riints, 131.Y A?cs premihes -&es -le 

séjour,  ne voient pas l e u m  revenus s'amSliorer sensiblement .- 130 . 

francs par  exploi ta t ion et; p r  j ou r  pour les migrants i n s t a l l é s  dans 

l ' a i r e  d'immigration da D6doutjou u n  1971 e t  l5172. Et dans l a  zone d'im- 
migration de TougLm, oÙ l e s  &tabliSSmwJtS moss i  sunt t r è s  anciens, les P '  

:r i  

revenus des migrmts no son t  pas tbr i?s sup6rieurs & ceuls de leurs campa,- ... 

t r i o t e s  du p a y s  mossi : 180 frmcs pLv exploj.*.,?;t.iun et par jour. 
G. 
i: 
' r; 
t:: 

t!- E31 f a i t ,  l a  mieux-Etre des imnligr5s I'L!I'P.UX es t  A por te r  m i . ?#: 

crédi t  des ccnditions 6colot.icpe.s quj. pr5domiiienS d:ms l e s  aires dfac- 

cpe i l  ( t e r r e s  p lus ,  fertiles, e t  en o u i r e  plus :.Ihoi?rt:lntes ; pluviométrie 
1 .  , 
i 
i . r  
i: 

' .=: 
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génkralcmcnt plus favorable) , plut6-k quî& w . e  am4lioration du système 

de production. L'agriculture r c s t c  csscnti d.l-<fi1ci1+ vivriBrc. i3-t la  tech- 

nologic mise r.?n ocuvrc nc p ro f i t a  d 'aucun~ iniiovation importante - cul- 

t u r c  a t c n s i v c ,  pratiquck Ethusivc dcs ddfrichonioizQs e t  gasp i l lage  de 

t e r r e .  Four m8>~or.gdcurs rcvonus mondtairc- 1.0s immigrés préfèrent  re- 
cour i r  aux so lu t ions  traditionnallcmcnt rctcinics au pays mossi : élevage 
de volaille c t  dc p e t i t  bGtail,  artisanat, et surtout commerce - c o t t e  

a c t i v i t é  é t a t  par t icul ihrcmwt prof i tab lc  1orsqu:olle s'adressc aux po- 

pulations a toch tones .  

Au plan agro-thonomiquc, Les immigrés IIC consti tuent pas un mi- 
l i e u  cijrnamiquc c t  novstour - à l 'exclusion d~ cer ta ines  communautés is- 
lamiques * 

l'époqua d'&migration h o r s  du pays mossi 

~ ~ ___ 
! 1 Epoque d'&migration hors du pays niossi Taux d'absence 

Lc ddvcloppemcnt des migrations dc t xLwi 1 VOIT l'&ranger est 
d'2utznt plus importait quo l '&migration ho:*:; du p a y s  mossi cs t  plus re- 
culée. Dans l c t s  iuz-as d~inimigration l e s  plus cvlcicmes$ on pays sama e t  
gourounsi p z r  exemple, l o s  taux d'absence sont comparablcs ax~x taux ob- 
scrvés dans les regions d 'or igine diss migr,mts Plrauxn Ik í , s  il convient 
de co ter  que l e s  flux nugratoircs B dest inat ion dc 1'6tranger sont loin 
d'$tre négligeablos même d:ms les a i r e s  d.:irfi-nj.grcl,tion récentes - un t i e r s  

des jeums hommes rie 20 2, 24 r-~ns, i m p l a n t d s  dms ccs a.ires, sont allés 

chercher 'du t ravni l  B l tex.t6rieur.  Ces do!uikca nontrunt q i e  l a  société 

des migrants ruraux tond B sc) conduire, p m r  c.(? qui. c s t  des migrations 

vers ltétrculg'w, commc 1.2 scjci6té massi' in;.:rc,, 
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2.6. Relations avec les populations d'accueil. 

Les .fichtmi;.us matrimoniaux o ~ n s t i t i ~ e n t  un bon t e s t  de l 'état  

des re la t ions  en t re  les  populations d 'accueil  e t  les immigrjs mossi. 

Proportioq des mariages en t re  irmnigrés mossi e t  autochtones, par rap- 

port  à l'enssrnble des mariages contract6s respectivement par les  hommes 

e t  pczr les femmes des groupes i q i g r é s 4  

Aires d'accueil  Mari migrrtrit e t  1 &muse migrante et 

SEUlO 

Gaurounsi 

f Qpouse autochtone 1 m a r i  autochtpno II 

1 ---- - I  - 
916. . . 1 ---. 9b2 YI 

1 ' 7 j q  1 2017 . .  

- 1--. I 
I 

I 

i 

"'i - 15,o i 
-. - Bwa 1 2,2 

i3issa i 381 1 I 2143 , 

17r.o.- . Guurmantché 

! r '  
_.__ --.g,-- 

L-2 pratique des Sch,?ne;es matrimoniaux avec les populations 

d 'accueil  es t  v,wi3ble se lon  l ' e thn ie  de ces ilernières. Contrairement 

à la réputation gui leur es t  fa i te ,  l e s  Lossi ne se  refusent pas sys- 
témztiquement aux dchmges matrimoniaux avec les p p u l a t i o n s  non mos- 
s i  : dais cer ta ins  cas, i l s  vont jusqu'à donner plus de f i l l e s  &'ils 
n'en r q o i v e n t ,  Ce comportement est commandé par  l es  impêrat i fs  de OO- 

habi ta t ion p l2 t8 t  que par une recherche d ' int4grat ion cu l ture l le .  lyIais,, 

les stra.tC-,<es mises en oeuvre dans oe domene s ' inscr ivent  dans l es  

l i i l i i tes des contraintes  socio-politiques gui a f fec ten t  l u s  r e l a t ions  

inter-ethmques. 

Les re la t ions  sont a s é e s  avec les sociétgs  à système poli- 

t i que  cent rn l i se  ou segmentaire (soci3tés  gourmantché, gouraunsi e t  

bissa) - il s 'xit  là de deux dimenslous qu'on retrduve dans la so- 

c i5t4 tnossi. Elles se r év6 lmt  plus d i f f i c i l e s  avec les soc ié tés  vi l -  

lcageoises (sama e t  bwa) à f o r t e  in tegra t ion  socio-politique et cultu- 
r e l l e .  

Très géniraleitient, l e s  c o n f l i t s  qui surgissent en t re  immigrés 

e t  autochtones ont pour L;rigine' ou pour prztcxtc ,  l a  comp6tition pour 

l e  contr3le agrz i re  e t  po l i t ique  des terres. S i  les populations d'm- 

c u e i l  cèdent volontiara 

n' ent andent pas your a u t m t  abcandonner l eu r  souveraineté sur les 

t e r r e s  14gu6es par l e u r s  anctb.'es e t  tentent  de d6fendre leur i d e n t i t é  

cu l tu re l l e  e t  p o l i t i q l e  face  k ulle implantation massive de co l lec t iv i -  

t8s étrangères hornogEnes Ces coilfli ts soli t  stuvent exasp8rSs pax l e  

de:: d r o i t s  de cu l ture  à des immigrés, el les 

_: .... . .. . '1 
L i  
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2.7. 

comportalielit agraisc dits cu l t iva tsurs  m l ~ s s i ~  à qui il eat  reproché de 
di lap ider  l e  patrimoine fonciep. 

Le conformisme de IC? suci6tc;l des im&?x-? ;q:ricol.es. -- 

Qu'il s 'ag isse  des conduites r?C;:;.yxi.res cl?t Scononiiques, qu'il 

s'agisse ilc l ' a t t i t u d e  fnce m x  migrations de t r a v a i l  , qu'i l  s'agisse 
enfin des re la t ions  ;ive0 l e s  populations non niossi, l e s  immigres agri- 

coles  ne s 'Qcartent  t3;uGre des modhles de cornporterrient pi ont cours 

dans l a  soci6té  mossi mGre. 

Quelles que s a i t x t  les c o n t r i n t e s  q u ' i l s  r.encc?iitrent dans l es  

diversos '  r6;ims d ' x c u e i l ,  les  i,iiíriigra~:ts ,agricoles tendent B recons- 

t i t u e r  un espace pc'ur vivre cmiparablc B ce lu i  q u l i l s  cnt q u i t t é  en 

p.vs massi : essxhinl d'e!iclc)s diss&ndn6 c?u milieu c!Iune a i re  de champs 

permcuients, champs temporaires r e j e tds  à l a  pzriph8rie di1 t e r r o i r ,  Soit 
qu'ils s e  d is t r ibuent  Le long des voies de cm"n ica t ion ,  ou qu'ils 

s ' enfoncent plus profond6ment vers l . ' in t&rieur ,  ces essaims s'indivi- 
dual isant  en unitCs de quelques ccntainsa de persaiines '0 réplique des 

q u a t i e r s  du pays niossi. Ces uni tds  s e  const i tuent ,  se s t r a t i f i e n t ,  et 
Qvoluent selon des no,i;:litGs comparables B c a l l o s  qui pr6valent dans 

la sociSt6 mBre. 

RSpx-ti ti011 (les pouy.:mcnts selon Le nombre de familles. 

t rsl 

h plupart t i t ? ~  pwpoil:ents r3ssemblmt autdu.r d'un myau cen- 

c a s t i  tu5 p m  un segncrit de lignage, des psrents maternels, des 

a l l i é s ,  des gens o r ig i in i r e s  du mQnc v i l lage ,  et  quelques familles 6- 

trzng8res. Ces gruupwwts ne trouvent pzs d'enibl9e l e u r  coh6sion. I1 

faut  g6nérzlement p lus imi - s  ,andes psur quc, s'Gtant &pur& do leurs é- 

l&:cnts i o s  plus mnr:;inmx, i l s  rdussissent B s f  sff i rmer  ; ,cer ta ins  é- 

chhueiît d w s  c e t t e  tentn.tive - les f a n i l l a s  s ' Q p a p i l l e n t ,  ldss,mt -. 

demis re  e l l e s  quelques 316ii:mìts r ~ s i A : d . s .  Uctris les ni res  d*irr,rnigm- 
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Distribution des types de relation,* lllogeur-logél' dans quelques Qtabl i s -  

sements des a i r e s  nouveilcs dvimmigration. 

. .. 
v p e  de r e l a t i o n  ! Groupements ! Conununautés 

! traditionnelsl islamiques --- I - ,. I-.-- - 
I 26 

-1 -....------ 
7 

31êrne lignage ! 34 

Far  ent d m a t  ern. I 22 I 

_u- - ...--! 

* 
Allié ! 6 ! 1 ---- !-- I-"-.-- 

&nitié, voisin.  1 28 ! 22 
--_._- !-- I---- 
Aucune r e l a t ion  ! 10 1 14 

' 
Religion I 1 30 

I 
_. 

! 
r- . .  

Libérée de l a  domination du groupe nakonise - ceux-ci ne 

sen, pas de leurs p r i v i l j g e s  habi tuels  dans l e s  a i r e s  d'immigr 

débarrassée de ses  s t ruc tu res  étatiques t rad i t ionnel les ,  l a  société-i 
migrée demeure largement soumise à la  r e l a t ion  i n é g a l i t a i r e  d n 6  
L'accEs aux épouses reste toujours sous l e  aontr8le  sévère des. 

, .  
1. ,$.... 

Célibat par tranches d ' Q o  on pays mossi e t  dans les  aires d'i&' 

/: . ' 

migration .. . 

f ihres 1 , Fays!niossi 
! d'immigratioh 1961 ! 1973 : 

I 

! 

! 

14 
! 

I ! 

. .  . 
. .  . I ,  

--- .I _I 

o_ 

84 

G I  
! 

1 * 
' 

20-24 ! * I 82 86 

53 
-.;--IC__. 

.- 
I 53 

30-34 ! 25 ! 

i 11' ! 

! 9  4 w  ! 11 ! 3 !  

I 25-29 t -- 
36 

18 

1 
26 - -.- 

I 

-_-Y- 

I 
I..- 

35-39 

--. *-..-.,- ---:c." 

Si l f & e  au premier maringe des immigrés apparaît  

avancé par rapport à c e l u i  qui s'observe en pays mossi - 
de cé l iba t a i r e s  dans l a  tranche d'âge 25-29, contre 61 $ -,il f 

vo i r  beaucoup plus le ref le t  de l 'aggravation des d i f  

à une premijre épouse dans l a  sociQt6 mossi &re  qu'à un . .  

t i on  de la pratique 
.r 

matrimoniale dais les groupements immigr@s !d t k 
BI 

i 
L 5  , *: 

k 

, t  

$ 
4 
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Au demeurant, il f a u t  s o u 2 i p e r  que les échanges matrimoniaux :' - ' :  
I .  

représentent l e  mode p r iv i l ég ié  des re la t ions  de la  soc ié té  immigrée 

avec l a  sociétB mère. KGme dans les groupements l e s  plus anciens, bii les . '  I 
po t en t i a l i t&  d 'a l l iance  qui s 'o f f ren t  sur place sont t r è s  développées, 
l e s  échanges avec l e  pays mossi représentent encore p l u s  do 30 $ des 

unions contract6es. Dans un systbme s o c i d  oÙ la pratique matrimoniale ' ,  
t i e n t  une t e l l e  place, la, permanence des &chcanges en t re  la soc ié t6  mère, ;. 

et  l es  groupements immigr6s atteste que ces derniers  ne s e  sont  pas oonsA': 

t i t u g s  en une s o c i j t é  autonome possbdmt un système de valeurs culturel-.. ''; 

l e s  propre. 

. ' 

.. . 

" r. < 

. .  ' .  .,. 
;; 
; ri ..: '5 . ..I . .  

, _  

., .. . J' . 

: . .. 
. .. '. . , : ,  

, .- ,:., , . .!O 
Seul un type de groupement d'immigr6s présente pax rap  

sociét6 mère des c a a c t è r e s  nettement originaux : l e s  c o w  

mip.es. d t ravers  leur d6veloppement, on a s s i s t e  à 1'Qmergence ,d'une , 

sociétli entièrement renouvelée par rapport à la  soc ié té  mGr 
un pouvoir de type th6,ocrati'que t r b s  contraignant, ces co l1  

sont dégagQes des modEles sociaux t rad i t ionnels  (parent6 et 
litique) pour former des communaut6s t r k s  fortement in t4g  

trouvent dans l ' idéologie  re l ig ieuse  l e  moteur d'une p r a t i  

r é s  o 1u.m ent progr es si's t e. 

_ ,  / 

2.8. Les faoteurs des migrations agricoles. 

D'abord réact ion de défense d'une société  cgressée .pzr les en t r ep r i se s  

coloniales, l e s  migrations rura les  répondent aujourd'hui 5 des d é t e h i  

nations différentes.  Après úne stagnation correspondant à 

oÙ l a  soc ié tQ mossi p a r a î t  reprendre l ' i n i t i a t i v e  5 l ' i n t 6 r i e u r ' d e  ses 

f ront iè res  (dernière  dQcennie de l a  période coloniale,  et 

nées de l*Indépendance), les .migrations rura les  connaissent un essor 
remarquahle B p a r t i r  des "?es 1966-1968. De nombreux fac teurs  se trou- 
vait à l ' o r ig ine  de ce t  essor : la. pol i t ique  dfaus tSr i t8  

gurée a p r b  l e s  évbnetnents de janvier 1966 (chute du Président YaméOgO),;, 

la  démobilisation iddologique et pol i t ique  de o o l l e c t i v i t  

trompées dans l eu r  esrol, d'une transformation rapide de 

de vie, l ' k h e c  des t en ta t ives  de développement de 2'agricultu 

conduites parr diverses sociSt6s d ' intervention (en p a r t i c u l i e r  

enfin e t  sur tout ,  une succession de mauvaises récoltes.  

' 
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Le développement d'un sentiment nat ional ,  ouvrant l ' ens  

t e r r i t o i r e  à tous l e s  Voltdiques, n l e s t  certainement pas étr 
quête, hors des l imi t e s  du t e r r i t o i r e  ethnique, de milieux n 
hospi ta l ie rs .  Nais c e t t e  quBte a pour t o i l e  de fond l e  sentiment p ~ ,  

fond qye l e  pa,ys mossi; vieux et usé, n'est plus à m s m e  de noprri ' r  s 
population6 

De l a  p r i o r i t é  du pol i t ique  dans le d&eloppeme&. 
,. . . . .  

1. ... ' , '  

r.! ,. . .  . -. 

Nigrations de t r a v a i l  vers l l é t r ange r  e t  m i g r  

t e rnes  b ' l a  Haute-Volta s ' inscr ivent  clans un double 

agressiofis externes dont e s t  vidtime la  soc ié t é  moss 

quarts de sibole; e t  ce lu i  des bloquages soci&cono 

h6r i t é s  du passé. Eh partant  & l t & t r m g e r ,  l e s  cadets favor i s  

m&r.%ien de ltordre s o c i a l  t rad i t ionnel ,  re tardant '  

b l e  démooratisation . .  de l a  prat ique socio-politique. Eh nu; 
mossi, l e s  migranis wrico , l?s '  slépargnent la mutation t e  

, 'qui  seule pourrait  ,assurer un développement de l cag r i cu l  
. ,  , .  

" .  . . .  

I .  Ne pas te& compte de c e  double 'contexto, o . .  
. .  . . ..' 

.l*Bchec tous les proje t s  de U s i t a t i o n  des migrations ext 
f e r t s  internes ,  e t  de développement agricole.  Quell 

l i d i t é  au plan technique, ces pro je t s  ne tumraient 

j e o t i f s  que s'ils sont déf in is  dans labperspective 

c a l e  des s t ruc tures  e t  des mentali t& soc ia les  e t  6 
Mais une t e l l e  mutation relave d'options pol i t iques 

la t ions  responsables de l eu r  développement, t o u t  au 

responsables du développement. Les options qui ont 

pr ises  ' en faveur du développement communautdre peu 

une t e l l e  perspective. 

. .  

. . . .  . .  


