
r- I RAPPORTS ENTRE L'EXPULSION DU MILIEU RURAL ET LE MODE D'INTEGRATION DANS LA 

VILLE. CAS DE LOME (TOGO) ET D'ACCRA (GHANA). 

1 .  M.CASTELLS ( 1  1 est ime que " l e  concept d 'u rba in  ( o p p x é  3 r u r a l  1 PP- 

p a r t i e n t  3 l a  dichotomie idéologique soc ié té  t r a d i t i o n n e l l e / s o c i é t é  mocl,,.ne 
e t  se r é f è r e  b une c e r t a i n e  hé t6rogéné i té  soc ia le  e t  f o n c t i o n n e l l e  en ne pou- 
vant  l a  d é f i n i r  que par  l e  rapprochement ou l a  d i s t a n c i a t i o n  d l a  s o c i é t é  
moderne.ts I I  a j o u t e  : I t  l e  phénomène essen t ie l  à la base de l a  croissance u r -  
ba ipe  e s t  
idéologique d'une soc ié té  d u a l i s t e  
que) l e  si"mp,l.+e r e f l e t  d'une s t r u c t u r e  unique dans l aque l l e  l es  e f f e t s  d'un des 
pô les  sont  p r o d u i t s  pa r  l e  mode p a r t i c u l i e r  e t  déterminé de son a r t i c u l a t i o n  
avec l ' a u t r e  pô le .  "Vo i là  qu i  s i t u e  assez b i e n  n o t r e  démarche, démarche au 
cours de l a q u e l l e  nous nous sommes demandé si l e  v i l l a g e  pouva i t  ê t r e  compris 
sans p r i s e  en compte du "double" c o n s t i t u é  par  l e s  non-résidents, s i  l a  gron- 
de v i l l e  a f r i c a i n e  pcuva i t  ê t r e  appréhendée si l ' o n  ne p ' rena i t  pas en consi-  
dé ra t i on  l e  

c e l u i  des m ig ra t i ons  ... L 'essen t ie l  e s t  de rompre avec IO schéma 
r u r a l e  /urbaine ( soc ié té  qu i  n ' e s t  en v é r i t é  

procès m i g r a t o i r e  qu i  y condu i t  l es  ruraux. 

J.-L.AMSELLE ( 2 )  i n s i s t e  b j u s t e  t i t r e  s u r  l e  f a i t  que l ' o p p o s i t i o n  r u r a l /  
u rba in  re lève  l e  p lus  souvent d'une problématique s p a t i a l e  o c c u l t a n t  les  rap- 
p o r t s  sociaux r é e l s  ou n 'en rendant compte que t r è s  pa r t i e l l emen t .  Comment 
dès l o r s  c lasse r  l es  m ig ra t i ons  des o r i g i n a i r e s  de Vo Koutime se rendant s u r  
l es  p l a n t a t i o n s  cacaoyères ds l a  rég ion  de Kumasi, d Pokuase (g ros  bourg a g r i c o l e  
s i t u 4  b une v ing ta ine  de k i l omèt res  d'Accra), à Russia (nébuleuse semi-rurale 
s i t u é e  2 l a  pé r iphé r ie  de l a  c a p i t a l e  du Ghana 1 ou 2 Adabraka ( q u a r t i e r  cen- 
t r a l  d'Accra). Ce qui compte pour l e  m ig ran t  ça n ' e s t  pas t a n t  q u ' i l  se rende 

l a  v i l l e  ou à l a  campagne, mais b ien  p l u t ô t  ce q u ' i l  va y f a i r e .  J.-L.AMSELLE 
a j o u t e  : "en mat iè re  de m ig ra t i ons  urbaines ce qu i  compte, c ' e s t  moins l a  v i l l e  
en s o i  que l e  rappor t  en t re tenu pa r  l e s  ac teurs  sociaux avec l e s  d i f f é r e n t e s  
zones migra to i res . "  I I  c i t e  l'exemple des migrants Baoulé. On p o u r r a i t  a l l e r  
dans l e  même sens en opposant à Accra l es  blanchisseurs Ouatchi ei- l e s  co lpo r -  
t e u r s  Zabrama. 

2. Le danger dans I ' é tude  d f é c h a n t i l l o n s  l i m i t é s  en m i l i e u  u r b a i n  est de 
s 'en t e n i r  au t e r r a i n  du vécu représenté, de cons idérer  l ' i n d i v i d u  comme un 
agent h i s t o r i q u e  essen t ie l .  L'image de l a  soc ié té  à l a q u e l l e  renvo ie  c e  pos- 
t u l a t  e s t  connue : c611e d'une soc ié té  composée 
uns pa r  rappor t  aux au t res  (parce que non s i t u é s  pa r  J-apport au c a p i t a l ) ,  
s u j e t s  dont Isensemble des acl-es a l é a t o i r e s  a t t e i n t  une r a t i o n a l i t é  à l e u r  
grâce b Iven t re laccment  des courbes d ' o f f r e  e t  de demande... Cur ieuse r a t i o -  
n a l i t é  en ce qu i  concerne n o t r e  problème puisque l ' o n  s a i t  que los p o s s i b i l i t é s  
d'emploi u r b a i n  sont t r è s  i n f h r i e u r e s  aux dimensions de l a  m i g r a t i o n  e t  que 
l'espérance d ' a c c r o i t r e  son niveau de v i e  en v i l l e  e s t  b ien  mince. 

de sujets-humains non s i t u é s  l es  

insu, 

. 

( 1 )  CASTELLS M. 1970, S t ruc tu res  soc ia les  e t  processus d 'u rban isa t ion .  
Annales, ju i l let-AoÛt.7970. 

(í) AMSELLE J.L. 1976, Les m ig ra t i ons  a f r i ca ines ,  Maspéro, Doss ie rs  a f r i c a i n s  
pp .22 -24 



On e s t  renvoyé à l ' ana lyse  de l a  c r i s e  générale de l a  fo rmat ion  s o c i a l e  
r u r a l e  e t  c e t t e  analyse pose b son t o u r  l e  problème de l a  réo rgan isa t i on  de 
l'ensemble du système p r o d u c t i f  en f o n c t i o n  des exigences du 
t i o n  c a p i t a l i s t e  dominant. Au v i l l a g e  l P i n d i v i d u  v o i t  se dissoudre l es  
qu i  l e  r e l i a i e n t  à l a  p roduc t ion  e t  à l a  reproduct ion.  Sa c o n d i t i o n  e s t  
dès l o r s  ass im i lab le  à ce1 l e  de I '  "ouv r ie r  l ib re" .  I I e s t  dé jà  v i r t u e l  le-  
ment miséreux en se  d i r i g e a n t  vers l a  grande v i l  le, l i e u  de développement p r i -  
v i l é g i é  du mode de produc t ion  c a p i t a l i s t e .  Là; l'échange de sa fo rce  de t r a -  
v a i l  e s t  l i é  à des cond i t i ons  f o r t u i t e s  sans rappor t  avec son ex is tence orga- 
nique ( I s u n i v e r s a l i t é  de besoins q u ' i l  ressent  en t a n t  q u ' ê i r e  v i v a n t ) .  

mode de produc- 
rappor t s  

3. Le groupe Ouatchi dont f o n t  p a r t i e  l a  t o t a l i t é  des hab i tan ts  de n o t r e  
v i l  lage-témoin : Vo Koutime,>est presqile exclusivement composé de paysans 
soumis dès i e u r  i n s t a l l a t i o n  5 l a  domination des e thn ies  c ô t i è r e s  (Ga, Tougban, 
Anloa, etc., regroupés au jourd 'hu i  sous l e  nom de Mina).  Les Ouatchi o n t  pour 
p r i n c i p a l e  c a r a c t é r i s t i q u e  d ' ê t r e  organisés en clans, lignages, v i l l a g e s ,  l e  
pouvo i r  p o l i t i q u e  r é e l  se s i t u a n t  5 un niveau t r è s  bas. Les popu la t ions  
c ô t i è r e s  o n t  une o rg3n isa t i on  p l u s  c e n t r a l i s é e  e t  on oppose les  "anarchies" 
Ouatchi aux royaumes Toughan. 

Les 300 O00 Ouatchi occupent l a  p l u s  grande p a r t i e  du Sud-Est du Togo, 
s o i t  un espace représentant 2,5$ de l a  s u p e r f i c i e  
de sa popu la t ion .  Les dens i tés  b ru tes  de popu la t i on  sont en moyenne de 150 2 
200 hab itants/km2. 

Le sud-est du Togo e s t  p a r t i e  i n tég ran te  de l 'espace r i v e r a i n  du G o l f e  
du Bénin. Cinq 
200 000 km2. 

du pays e t  suppor tan t  15% 

t ra i i - s  permettent de c a r a c t é r i s e r  c e t  espace d 'env i ron  

- In f luence Bcrasante de t r o i s  grands royaumes c e n t r a l i s é s  (Oyo, Abomey, 

- Vigueur de l a  t r a i t e  des esclaves (d 'E l  Mina 5 Bénin C i t y ) .  
- Densi tés de popu la t ions  t r è s  élevées. 
- Urban isa t ion  except ionne l le  en Af r ique,  t a n t  par  l es  taux  de popu la t i on  

- Ba lkan isa t i on  e t  énormes d i s p a r i t é s  e n t r e  l es  ensembles nationaux. C e t t e  

L ' o b j e t  n v e s t  pas i c i  de mener une étude f o u i l l é e  du Sud-Est mais i l  f a u t  
d'un mot f o u r n i r  quelques p r5c i s ions  su r  l D h i s t o i r e  e t  l es  a c t i v i t é s  de c e t t e  
rég ion  presaue exclusivement r u r a l e .  Deux grands rameaux de popu la t i on  o n t  convergé 
à l a  f i n  du $ / I l "  e t  au début du X V I I I "  s i è c l e  vers  ces f e r t i l e s  p la teaux  de 
t e r r e  de ba r re  vraisemblablement couver ts  d'une f o r &  c l a i r e .  
venues de lvOuest , ind is t inc tement  appelées Mina aujourd'hui ,ont  occupé les  
abords de l a  lagune e-t la basse v a l l é e  du f l euve  Mono. Les Ouatchi venus de 
l ' E s t  avec l es  Evé en passant par  l e  royaume de Iquatja (Notse) o n t  occupé 
l e  p la teau.  La t r a i t e  des esclaves ne d e v i n t  rée l lement  a c t i v e  s u r  c e t t e  c ô t e  
qu'à l a  f i n  de l a  pér iode léga le  mais e l l e  e u t  des conséquences déc i s i ves  s u r  
I ' é v o l u t i o n  des a c t i v i t é s  p roduc t ives .  Les marchands supp lan ten t  l e s  g u e r r i e r s  
(dynas t ies  Ga) : ce sont  l e s  "B rés i l i ens "  e t  Ibs "Saloto", groupe marginal ,  
"parachutë",qui u n i f i e n t  une s o c i é t é  éc la t6e  en assurant l a  connexion e n t r e  
commerFants e t  masses paysannes ( r ô l e  des femmes). Ces hommes j o u e n t  s u r  l a  
t r a i t e  des hommes e t  su r  l a  t r a i t e  des p r o d u i t s  (pa lmier -cocot ie r ) .  I l s  dcvien- 
nent p r o p r i é t a i r e s  t e r r i e n s  e t  l e s  de rn ie rs  esclaves razz iés  sont  f i x é s  comme 
manoeuvres ag r i co les .  Les Ouatchi e n t r e n t  dans un nouveau t y p e  de dépendance 
v is -à -v is  des popu la t ions  c ô t i è r e s  (manoeuvres). On e u t  sans doute I fébauche de 
mise en p lace  d'une économie de encou- 
ragée dans un premier temps p a r  l e s  Allemands. T r o i s  

Ashanti 1 .  

urba ine  que pa r  l a  dens i té  du semis de grandes v i l l e s - c a p i t a l e s .  

ba l kan isa t i on  n'empêche pas une c i r c u l a t i o n  est-ouest intense. 

Les popu la t ions  

p lan ta i i on ,  mise en p lace  d i a i l l e u r s  
e x p l i c a t i o n s  à l ' kchec  



de c e t t e  é v o l u t i o n  . 
- L'Europe m o d i f i e  .. sa demande e t  
du c o c o t i e r  s ' e f fond ren t .  Ce sont  désormais (après 1890) l e s  p l a n t a t i o n s  
cacaoyères de Gold Coast qu i  s 'o rgan isent  pour l a  p roduc t ion  d 'expor ta t i on  
b grande échel le .  

- Les grandes maisons de commerce européennes rédu isent  b un r ô l e  suba l te rne  
les t r a i t a n t s  " b r 6 s i I i e n s "  dont les comptoirs e n t r e n t  en décon f i t u re .  

- Ces masses paysannes se t rouven t  directement confrontées aux lois du marché 
mondial (cours du maÏs 5 Hambourg),les femmes se reconver t i ssen t  dans le 
r ô l e  d ' i n te rméd ia i res  o b l i g é s  dans l e  commerce des p r o d u i t s - v i v r i e r s .  

à p a r t i r  de 1885 les  cours du pa lmier  e t  

- Les f i l s  de l 'ancienne c lasse  d i r i g e a n t e  passent massivement à l a  v i l l e  
avec l es  fo r tunes  accumulées en un s i è c l e .  Ils occuperont des postes de 
responsab i l i t é  dans 
de l a  c lasse  p o l i t i q u e .  On ne peut  r i e n  comprendre au développement de l a  
v i l l e  de L m é  ( e t  5 I P é v o l u t i o n  p o l i t i q u e  du Togo) depuis 60 ans s i  I s o n  ne 
t i e n t  pas compte de ce f a i t .  

l e s  grandes maisons de commerce avant de deven i r  ì P o s s a t u r e  

. Que deviennent l e s  Ouatchi apparemment l i b é r é s  de l a  t u t e l l e  Mina ? 
Un p e t i t  nombre d ' i n d i v i d u s  j ouan t  d'une p o s i t i o n  p o l i t i q u e  avantageuse ou 
d'une r e t r a i t e  d 'ancien combattant parviennent ?I développer l es  formes 
d'un cap i ta l i sme  a g r a i r e  en mob i l i san t  des s u p e r f i c i e s  e t  une fo rce  de 
t r a v a i l  importantes. Le p l u s  grand nombre passe d'une a g r i c u l t u r e  de plan- 
tage-bouturage 6 t ro i t emen t  associée b des a c t i v i t é s  de chasse e t  de c u e i l l e t t e  
5 une c u l t u r e  cont inue sans i n t e n s i f i c a t i o n ,  vo i re ,  après l a  deuxième guerre, 
5 une v é r i t a b l e  e x p l o i t a t i o n  m in i& re  de l a  t e r r e .  La p r o d u c t i v i t é  de l ' a g r i -  
c u l t u r e  l oca le  s 'e f fond re  e t  i l  dev ien t  de p l u s  en p l u s  d i f f i c i l e  de déga- 
ger des su rp lus  dans l e  cadre d'une p e t i t e  p roduc t ion  marchande f i gée .  : 

- des comportements-refuge en ce qu i  concerne l a  product ion;  nouve l le  éCo- 
nomie de c u e i l l e t t e  avec l e  palmier,  c u l t u r e  associée, f a i b l e  r é c e p t i v i t é  
aux 
fonds. 

op6ra t ions  de développement e t  ré t i cences  pour/mise en va leu r  des bas- / l a  

- Un morcel lement f o n c i e r  poussé 5 I'extrZme, des p ra t i ques  fonc iè res  archaÏ -  

- Des formes p r E - c a p i t a l i s t e s  de m d b i l i s a t i o n  de l a  fo rce  de t r a v a i l .  Un 
ques ( l a  t e r r e  n s e s t  pas considér6e comme une marchandise). 

marché du t r a v a i  I a g r i c o l e  é t r i q u é  e t  s u j e t  à d v  importantes 
sa i sonn i ères.  

con t rac t i ons  

- un niveau technique s t a b l e  au p l u s  bas niveau, v o i r e  mgme r é g r e s s i f .  

. Cet te  p e t i t e  p roduc t i on  marchande e n t r e  dans un r a p p o r t  complexe avec 
l e  mode de produc t ion  c a p i t a l i s t e  dominant. Dans le c d r e  d 'un espace &ono- 
mique i n t é g r é  débordant largement l e s  f r o n t i è r e s  du Togo, le Sud-Est se v o i t  
assigner une double miss ion  : 

- approv is ionner  les  marchés urba ins  en p r o d u i t s  v i v r i e r s  b bas p r i x  
( a l o r s  mgme que l a  p l u p a r t  des paysans du Sud-Est o n t  les p l u s  grandes d i f f i c u l t é s  
6 dégager des surp luc  . C r i s e  des ; p rodu i t s  v i v r i e r s  de base A Lomé en 1977. 

- f o u r n i r  des " t r a v a i l l e u r s  l i b r e s " ,  c 'es t -5 -d i rs  une main d'oeuvre 
bon marché, non seulement pour les  a c t i v i t b s  manufactur ières e t  commerciales 
c a p i t L l i s t e s  mais auss i  pour l e  secteur dépendant de I ' ¿ r t i s a n a t  de produc t ion  
e t  de serv ice .  

On ne peut pas comprendre, s i  l ' on  n 'a pas pr6sents 5 l ' e s p r i t  les  p r i n c i -  



l '  

paux éléments de c e t t e  analyse, l ' o r i g i n a l i t é  du comportement des migran ts  
c ô t i e r s  e t  les  moda l i tés  de l eu r  i n s e r t i o n  en v i l l e .  Rouch déjà,dans son 
étude de 1953 obse rva i t  que les émigrants venus de c e t  espace i n t é g r é  avz ien t  
des comportements t r è s  d i f f é r e n t s  de ceux,,relat ivement homogènes,des Songhay, 
des Zerrna, des Mossi, des Malinké, des Peul, des Kotoko l i ,  e t c .  L1é+ude 
menée par  Rey chez les  Gangam du Nord du Togo conf i rme c e t t e  o r i g i n a l i t é  des 
c ô t i e r s .  

4. I?~se~?-m~gyt-fdia~-et esquisse h i s t o r i q u g  des mip-r-fitnz 

AU dépar t  nous disposons d'un comptage e f f e c t u é  d 'après l a  t y p o l m  i e  
c lassique, au v i l l a g e  de Vo Koutime, u n i t é  admin i s t ra t i ve  d 'env i ron  10 O00 per-  
sonnes. 

a) Les m ig ra t i ons  vers les  v i l l e s  e t  p lus  pa r t i cu l i è remen t  vers les  grandes 
v i l l e s  l 'emportent de manière écrasante. On no tera  en p a r t i c u l i e r  l a  f a i b l e  
p lace  des migra t ions  a g r i c o l e s  externes 2 carac tère  sa isonn ier  e t  l a  f a i b l e  
p lace  des m ig ra t i ons  i n te rnes  non ag r i co les  vers les  p e t i t e s  v i l l e s  du Sud-Est. 
Dans presque tous  les  cas,Lomé e s t  le p r i n c i p a l  l i e u  d e  d e s t i n a t i o n  des m i -  
g ran ts  e t  l e  % e s t  à peu près cons tan t  ( supér ieu r  ou kgal  à 1 /41  d'un v i  l lage 
2 l ' a u t r e .  De f a i t ,  en 1970, 13,3$ de l a  popu la t ion  de l a  v i l l e  & t a i t  o r i g i -  
n a i r e  de l a  c i r c o n s c r i p t i o n  mar i t ime e t  chaque annee env i ron  5000 personnes 
p a r t e n t  de c e t t e  rég ion  vers Lomé. 

b )  Les réseaux m i g r a t o i r e s  v a r i e n t  sensiblement d'un v i l l a g e  à l ' au t re ,  mgme 
s i  Lome ( e t  aussi Accra) 
L ' a t t r a c t i o n  de Cotonou, t r è s  f a i b l e  à Vo Koutime,est importante dans les 
au t res  v i l l a g e s  non Ouatchi.  

Est v i v a n t  aujourd'hui  hors de l a  rég ion  C-sur une popu la t ion  rés iden te  de 
325 000). 

La m o b i l i t é  s p a t i a l e  n 'es t  pas dans l e  sud-est un phénomène récent .  I I  
f a u t  t o u t e f o i s  se garder des théo r ies  qui  avancent comme e x p l i c a t i o n  
"propension à migrer "  de ce r ta ines  e thn ies  e t  f o n t  appel à des permanences 
c u l t u r e l l e s  p l u s  que douteuses. I I  n 'y a pas de rappor t  e n t r e  l es  m ig ra t i ons  
anciennes de jà  évoquées e t  l es  m ig ra t i ons  modernes l i é e s  au développement 
du Mode de Product ion C a p i t a l i s t e .  

- hdmorragie de l a  c lasse  dominante (1900-1935) 
- c i  r cu  I a t  i on des grosses revendeuses 
- mig ra t i on  d 'un personnel q u a l i f i é  vers l es  cadres de l ' a d m i n i s t r a t i o n  

Commentaire de ce tab leau : 

cons t i t uen t  t ou jou rs  des p o i n t s  de chute importanis.  

En ex t rapo lan t  on a r r i v e  au c h i f f r e  dc 100 à 120 O00 o r i g i n a i r e s  du Sud- 

l a  

de l v A O F  e n t r e  l e s  deux guerres 
sont des mouvements à me t t re  en r e l a t i o n  avec ce développement du M.P.C. ( 1 )  

massives l i d e s  fondamentalement au blocage de l a  P.P.M. ( 1 )  e t  accélérées pour 
des ra isons  con jonc tu re l l es  su r  lesque l les  i l  f a u t  s ' a r r ê t e r  en prenant Isexem- 
p l e  du Ghana: 
Ayanr-l?1_0 on dispose de peu d ' in fo rmat ions  mais les  mouvements de dépar t  
semblent I i m i t 6 s .  C 'es t  pou r tan t  en 1880 que le cacao e s t  i n t r o d u i t  au Ghana 
depuis Fernando-Po e t  l'économie de p l a n t a t i o n  démarre en 1890; i l  faudra 

( 1 )  MPC : Mode de ?reduction C a p i t a l i s t e  

NOUS nous intéressons ici p l u s  sp6cialement aux "migra t ions  de t r a v a i l "  

PPM : F e t i t e  Product ion Marchande 



at tendre  1920 pour que, ¡ ' app rop r ia t i on  p r i v é e  du sol é t a n t  accomplie, i l  y 
a i t  appel massi f  de main d'oeuvre ex tP r ieu ra .  

Le développement des mines d ' o r  
2400 omplois en 1994 3 15 O00 en 1909. 

e s t  p l u s  précoce puisque l ' o n  passe de 

--------- 1910-1939 Au cours des années 10 l e  mouvement des popu la t ions  du Nord s ' i n -  
t e n s i f i e  e t  s 'organise.  I ¡  e s t  p lus  o r i e n t 6  vers les  p l a n t a t i o n s  e t  l es  mines 
que vers Accra qu i  n v a t t e i n t  pas 40 O00 hab i tan ts  en 1920. On passe a i n s i  de 
10 O00 A f r i c a i n s  francophones à 200 O00 en Gold Coast e n t r e  1920 e t  1931. 
populat ions c ô t i è r e s  migren t  de préférence à c e t t e  époque vers  l e  N iger ia ,  
¡ e  Cameroun e t  l e  Congo mais l es  e f f e c t i f s  migrants sont l i m i t é s .  

- 1939-50 - - - - - - Après l a  d é f a i t e  de 1940 l a  f r o n t i è r e  de Gold Coast se ferme mais 
après 1945, c ' e s t  l e  rush e t  l es  sont c s t t e  f o i s  t r è s  nombreux dans 
l es  rangs des a r r i v a n t s .  C 'es t  en o u t r e  à c a t i e  &poque que l a  r o u t e . c G t i è r e  in -  
t e r n a t i o n a l e  e s t  bitumée. 

- près de quarante ans après les groupes venus de l a  zone soudanienne. Ces 
groupes sont, comme l ' a  montré J.Rouch, b ien  implantés e t  s t ruc tu r6s .  
- au moment du boom u rba in  q u p i I s  con t r i buen t  d P a i l l e u r s  
t i o n  d'Accra m u l t i p l i é e  par  

Les 

Les Togo la is  a r r i v i n t  donc Accra : 

à a l imenter  (popula- 
5 en quinze ans). 

L'étude des cheminements m l g r a t o i r g s  tend à montrer que Lomi! n l e s t  pas uno 
v i l l e - r e l a i .  A l ' excep t ion  de ceux qu i  peuvent espérer une p tace  dans l a  fonc- 
t i o n  publique, l es  r r ig ran ts  vont  directement Id où ils pensent a v o i r  l e  p l u s  
de chance de vendre l eu r  fo rce  de t r a v a i l .  Nombreux sont  d ' a i l l e u r s , c e u x  qu i  
échouent e t  do i ven t  se con+entcr, a 
r i é e  aux revenus a l é a t o i r e s  avant de gagner Lomé 
s i t i o n  de r e p l i  temporaire avant de regagner un pays &:ranger 
f è r e n t  v i v r e  dsexpéd ien ts  dans l a  c a p i t a l e  t o g o l a i s e  p l u t ô t  que de r e n t r e r  au 
v i l l a g e ) .  Les o r i g i n a i r e s  de Vo Koutime à Accra proclament pou r tan t  dlune 
v o i x  l e u r  a rdent  d é s i r  de pouvo i r  " v i v r e  e t  t r a v a i l l e r  au pays: I... . 

Accra ou à Lagos, d'une a c t i v i t 6  non sala- 

( l a  p l u p a r t  pré- 

même 

qu i  n v e s t  souvent qufune po- 

5. _Llh:_ns_eCtion en v i l l s  

Deux obssrvat ions p réa lab les  : 

- Nous ne nous posions pas pr inc ipa lement  ce  problèmc U V  i n s e r t i o n  en m i  I ¡eu 
urba in  en cours d'enquête; 
- beaucoup de documents sont  en cours d ' e x p l o i t a t i o n .  

. xegc--s$bsrrphhguc : l e  posar à propos de l a  c a r t e  d'Accra. Présenter les 
problèmes de 
On observe quc la 
pér iph6r iques souvent t r è s  (5loignés 
quar t  de l ' e f f r , c t i f  enquêt(5 a pour tan t  residi!  dans l e s  q u a r t i e r s  ccn t raux  
(Adabraka, Tudu, James Town) e t  à Nima. Adabraka joue  incontestablement (ou a 
joué)  l e  r ô l e  de "ccn t re  d 'accue i l "  e t  de tr i" ( 5 2  Koutimeto y o n t  s6journG 
au début de l eu r  se jou r  à Accra).  Le q u a r t i e r  d9Abosey-0kai Joue aussi  ce r ô l e .  
Cer ta ins  "po in ts  de chute" échappent aux f i l i è r e s  h e b i t u e l l e s  : a i n s i  3 
Osu-Labadi les Koutimeto sont  s tab les .  

d'accuei I joué  pa r  l e  q u a r t i e r  "Cocoteraie Pa d c  touza". Des q u a r t i e r s  p i i r i p h é r i -  
ques a t t i r e n t  aussi  les  migran ts  mais 5 Klovikondji-Akodessewa (une d i z a i n e  
de k i lomèt res  à I v e s +  de LomB) t r o i s  migrants seulement su r  v ingt-deux o n t  
t r a n s i t é  par l a  v i l l e ;  l es  au t res  sont  venus directement.  

v r a i e  e t  fausse m a r g i n a l i t é .  
p l u p a r t  des o r i g i n a i r e s  v i v a n t  à Accra h a b i t e n t  des q u a r t i e r s  

du cen t re  ( d i x  k i l omèt res  e t  p l u s ) .  Un 

Des phénomènes du mgme o r d r e  apparaissent 2 LcmC avec l e  r ô l e  de cen t re  



- aseect-!2conom&ue 
A. Ca rac té r i s t i ques  de l a  popu la t i on  migrante.  
Les femmes représentent une p a r t  non n5g l igeab le  de l ' e f f e c t i f  m igran t  (40$) 

mais e l l e s  p a r t e n t  p l u s  jeunes que les  homrnes ( e n t r e  8 e t  15 ans au l i e u  do 
15 à 25 ans). Pour l es  hommes, l e  déséqu i l i b re  dans l a  pyramide d'bge e s t  
encore ne t  pour l a  t ranche 45-50 ans ce  qu i  l a i s s e  supposer que les  r e t o u r s  
durables de migran ts  sont  ra res .  

en v i  I l e  sbnt  jeunes 
21 ans à Lomi., 40% des chefs  de f a m i l l e  o n t  moins de 30 ans 5 

en v i l l e  ind iquent  que l e  mouvement na remonte guère au-delà de l a  seconde 
générat ion ( 1 9 1 %  des chefs  de f a m i l l e  
Accra).  Les premiers I<outimeto a r r i v e n t  an v i l l e  après 1920 mais c ' e s t  a p r k  
1945 que IF: mouvement s v e n f l e  e t  après lilndépendance (1960) i l  s 'acc6 lè re  
brusquement en d i r e c t i o n  d7Accra.  La s i m i l i t u d e  e n t r e  dates d ' a r r i v i e  e t  dates 
de dépar t  démontre Isabsence de r e l a i s  m ig ra to i res  ( r ô l e  que p o u r r a i e n i  j o u e r  
les p e t i t e s  v i l l e s ) .  

B. Les a c t i v i t é s  en v i l l e  
Une su rp r i se  d'abord : le pourcentage de t r a v a i l l e u r s  s a l a r i é s  n ' e s t  guère 

p lus  é levé  2 Accra qu'à Lomé ( 2 3  e t  2 6 % ) .  I I  
f onc t i onna i res  e t  ass imi lés  repr6scnien-i- lo quar t  de I ' e f f c c t i f  s a l a r i é .  On 
observe également que l e  pourcentage de chômeurs e t  de sans-profession (ap- 
p ren t i s ,  Qlèvos, r e t r a i t é s  . . . I  e s t  2 peu près ident ique 2 Accra e t  2 Lomé. Ces 
s i m i l i t u d e s  masquent p o u r t s n t  des d i f f é rences  importantes : 2 Accra près  de 
60% des personnes enquêtées o n t  eu ,à un moment ou à un au t re  ,do l e u r  v i e  pro- 
f ess ionne l l e  une a c t i v i t é  sa la r i ée .  

s ie rs -cha rpcn i i e rs  mais de tous  ces non-salar iés combien sont  des chômeurs 
dégu i sés ! 

exemples f i g u r a n t  en annexe. Des pér iodes d v  . apprentissage" anormalement 
lcngues ja lonnen t  I v i t i n é r a i r e  profess.ionneI de nombreux migrants.  

Les Koutimeto enquêtés 

Les histogrammes f i g u r a n t  les années de dépar t  de Vo Koutime e t  d P a r r i v é e  

(85% des hommes o n t  moins de 
Accra). 

' 

in te r rogés  nés 5 Lomé, 4,4% nBs à 

e s t  v r a i  qu'à Lomé les 

A Accra comme à Lomé les Koutimeto sont  v o l o n i i e r s  b lanch isseurs  ou menui- 

La m o b i l i t 6  p ro fess ionne l l e  e s t  t r è s  importante comme en témoignent l e s  

* 2_seecLsoci2t 
L'étude, à Accra c a í "  à Lomé, e s t  p a r t i e  des assoc ia t ions  de r k i d g n t s  - 

Ces assoc ia t ions  ne sont  pou r tan t  pas, semblc-t- i l ,  des ~ r o u p e s  s t r u c t u r a n t  
réel lement les migrants;  de p l u s  en p lus  nombreux sont  l es  jeunes qui ,  t0U-f 
en é t a n t  connus du groupe,,,,ne s s y  assoc ien t  pas e t  demeurent i nsa i s i ssab les .  
Les groupes pro fess ionne ls  n ' o n t  pas non p l u s  

l e s  t r u c k s  boys, les bookers, l e s  co lpo r teu rs  Zabrama, E;tc.)On ne re t rouve  
pas chez l es  Oual-chi de phénomène de s u p e r t r i b a l  i s a t i o n .  

Beaucoup d ' o r i g i n a i r e s  de Vo 
même p ièce  avec d 7 a u t r e s  miclrants d ' o r i Q i n o s  d iverses .  Ccs'miqrants se re t rou -  

un r ô l e  s t r u c t u r a n t  con t ra i romm!  
,aux groupes d é c r i t s  pa r  Rouch pour les migrants venus du Nord ( l e s  Kaya Kayo, 

Ce qui  f rappe à Accra c ' e s t  un phénomène d7Qclatement du groupe f a m i l i a +  . 
Koutime v i v e n t  seu ls  ou coex is ten t  dans uno 

vent  dans d'éphémères groupes de voyage- à l ' occas ion  d6 c6r&nonies impor- 
tan tes  au v i l l a a e  d 7 0 r i o i n e .  

Les 
o n t  à peine m i s  l e  p ied  à Vo Koutime) se regroupent Spisodiquement s u r  I 2  
base de l a  
d iverses  ( c e r t a i n s  SC proclament bokonon : p r ê t r e s  au char la tans) ,  pour des ?:Jn6- 

p l u s  aGciens, on s e r a i t  t e n t 6  de d i r e  les "nantisI i  ( y  compris ceux qu i  

r e l a t i o n  au v i  I lage d ' o r i g i n e .  On s.'? re t rouva  pour des c b r h o n i o s  

-. 



rai I les, pour des col lectes destinées à I $équipement du vi I lago. 89% des 
migrants enquêtés choisissent leur femme au village d'origine ou au 
Togo (surtout dans la région maritime). On voit cependant apparaître une caté- 
gorie de jeunes migrants "déviants" dont les contacts avec le village dforigine 
se limitent 2 quelques visites en dgbut de migration (afin de collecter les 
sommes nécessaires à une dot OU à une libération d'apprentissage). 

Manifestement, en passant les frontières du Togo, le migrant franchit 
un pas supplémentaire vers la dissolution de ses rapports au village d'origine. 
Dans le cas du Ghana les manipulations monétaires renforcent cette évolution; 
l'impressionnants 
difficile. Mais ceux qui choisissent le Ghana (OU le Nigeria) ne sont-ils 
pas pr5cisgment ceux dont la situation au village dlorigine est I s  moins 
favorable, pour ne pas dire l a  plus d6sospérée ? 

d6préciation du cédi ren¿ tout retour au Togo encore plus 

La conclusion est qupil es1 diffi'cile de bien connaTtre une mjtropole 
africaine s i  Ivon n7a pas suivi toute la filière conduisant le migrcnt de l a  
campagne à la ville. L'insertion en villo est étroitument liée aux modalit& 
et à I 7  ancienneté de I?effet d'expulsion. 

- - .  



ASPECTS METHODOLOG I QUES DE L' ETUDE DES 

MIGRATIONS DE OUATCHI VERS LOME ET ACCRA 

' t a - d ~ f l n l t i o n _ d e - l l o ~ ~ ~ ~ ~ - d ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ d ~ S - ~ ~ - ~ e ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ - d ~ ~ ~ ~ ~ Y  S e  
Obje t  perçu e t  o b j e t  c o n s t r u i t  Au départ  nous avions comme o b j e t  d'étude 

l a  zone sous palmeraie de l a  c i r c o n s c r i p t i o n  de Vogan. Le choir.  de ce t ype  
d ' o b j e t  é t a i t  f o n c t i o n  : 

- de l s 6 t a t  des connaissances su r  l e  Sud-Est 
- de contingences m u l t i p l e s  : comment e s t  f i x é  l e  cadre de dépar t  ? 

comment se dérou le  l a  phase i n i t i a l e  d ' inves-  
t i g a t i o n  au hasard? 

- champ de l a  demande s o c i a l e  

Dans l e  cadre de IveSpace c h o i s i  appara i t ,  dans des cond i t i ons  dé f i n ies ,  un 
ensemble de problèmes. Une problématique se dégage peu 5 peu, qu i  permet 
au chercheur de passer de l v o b j e t  perçu 5 I f o b j e t  c o n s t r u i t .  L ' o b j e t  n v e s t  
donc n i  l e  t e r r o i r ,  n i  l es  migrat ions,  n i  I s i n s e r t i o n  en v i l l e  : i l  e s t  un 
rapport ,  une r e l a t i o n .  L ' o b j e t  est, par  d é f i n i t i o n ,  f l u c t u a n t .  I I  n ' e s t  pas 
transcendant au processus de l a  recherche : i l  e s t  ce processus même. 

PALMERAIE TERROIR DE REPRODUCTION D9UNE SOCIETE MIGRATIONS 
DE VOGAN VO KOUTIME RURALE A FORTE DENSITE . LIEU PRIVILEGIE DE 

L' ART I CU LAT I ON ENTRE 
MODES DE PRODUCTION 

DEMOGRAPH I QUE 

Inves t i -  Etude de cas , Dgveloppement r u r a l  . PHENOMENE ESSENTIEL A 
ga t ions  au . Marché ru raux  LA BASE DE LA CROIS- 
hasard . Mig ra t i ons  SANCE URBA I NE 

E labora t i on  méthodi- H i s t o i r e  de v i e  
que d v u n  corps d'hypo- 
thèses Méthode comparative 

On notera dans c e t t e  démarche q u i  correspond, rappelons-le, 5 s i x  ans de t r a -  
v a i l  dont t r o i s  ans de t e r r a i n  e f f e c t i f s :  

- l a  pr imauté accordée à l a  méthode induc t i ve  
- l a  p lace  p r i s e  pa r  l a  fo rmu la t i on  d'une problématique 

La soc ié té  Ouatchi' est, comme tou tes  l es  sociQtés,  l e  l i e u  de cont rad ic -  
t i o n s  in te rnes .  I I  s ,?ag i t  de rendre compte de I I Q v o l u t i o n  de ces soc ié tês  dans 
l eu r  a r t i c u l a t i o n  propre avec l ' i n t e r v e n t i o n  ex tér ieure ,  p réco lon ia le ,  colo- 
n i a l e  OU néo-coloniale. C 'es t  2 c e t t e  c o n d i t i o n  que sera rendu comprBhensible 
l e  procès soc ia l  de produc t ion  de 19espace qu i  n 'es t  pas "donni." au dépar t  
mais b ien  p r o d u i t  par  l es  s t r u c t u r e s  soc ia les  e t  l eu rs  t rans format ions .  ( 1 )  

( 1 )  Essai su r  l a  reproduc t ion  de format ions soc ia les  dominées. Travaux e t  
Documents ORSTOM, Par is,  1977. P lus ieu rs  auteurs. 



L'étude montre que l e  MPC peut  ê+re dominant sans anéan t i r  l e s  modes 
de produc t ion  an té r ieu rs .  On a s s i s t e  en pays Ouatchi au blocage d'une p e t i t e  
p roduc t ion  marchande don t  les  c a r a c t é r i s t i q u e s  sont  sensiblement d i f f é r e n t e s  
de l a  PPM q u i  s P e s t  développée dans l e s  campagnes européennes au XlXe s i è c l e .  
La na ture  des t rans format ions  soc ia les  subies par l e  monde r u r a l  commande l a  
f o r c e  d 'expu ls ion  e t  l es  moda l i tés  de I s i n s e r t i o n  en m i l i e u  urbain.  

. I l s  se combinent e t  se ren fo rcen t  mutuellement. . Leur emploi e s t  f o n c t i o n  : 
- de I g o b j e t  (pa r  d é f i n i t i o n  f l u c t u a n t )  
- de contingences m u l t i p l e s  qu i  pèsent sur  l a  r é a l i s a t i o n  du p r o j e t  

(cadre i n s t i t u t i o n n e l ,  con tex te  é ta t ique,  "tempérsment" du chereheur 
r 

. Une remarque p réa lab le  : l e  chercheur peut se s i t u e r  e n t r e  deux pô les  : 

ces documentaires e t  s t a t i s t i q u e s ) .  
- I I  e s t  d i s t a n t  e t  detach6 du rée l  é t u d i é  ( p r i o r i f 5  donnée aux sour- 

- I 1  es t  impl iqué personnsl lement. Observat ion p a r t i c i p a n t e .  
, Le chercheur navigue en permanence e n t r e  ces deux pô les  mais l es  cond i t i ons  

p a r t i c u l i è r e s  de l a  recherche l e  rapprochent du second pb10. 

. La recherche a é t é  fondée au dépar t  sur  I sé tude en profondeur d t u n  cas 
p a r t i c u l i e r ,  s u r  I sana lyse  i n tens i ve  d'une o rgan isa f i on  r é e l l e .  Les c r i t i q u e s  
adressées au genre sont  connues ( 1 )  Retenons seulement l e  danger majeur 
d v u n  t e l  mode d P i n v e s t i g a t i o n  : i l  s ' a g i t  d fune démarche i n d u c t i v i s t e  qu i  
s ' i n s p i r e  des 
t h e o r i e  e t  su r  l a  c o n v i c t i o n  que l a  
une e x p l i c a t i o n  s a t i s f a i s a n t e  des s i t u a t i o n s  r é e l l e s .  Une t e l l e  démarche 
ne permet pas, 2 IgQvidence, de separer I * a c c i d e n t e l  de l ' e s s e n t i e l  e t  recher-  
che p l u s  l e  phhomène unique que l e  phénomène t yp ique  (except ionnal isme en 
Géographie). Une c r l t i q u e  du même o rd re  peut  B t r e  f a i t o  au recours systéma- 
t i q u e  2 l ' h i s t o i r e  de v i e  (2). 

Toutes ces démarches renvo ien t  t r o p  souvent b une image fausse de l a  
soc ié té  : une soc ié té  ds  s u j e t s  humains non s i t u é s  l e s  uns par  rappor t  aux 
au t res  ( e t  pa r  rappor t  au c a p i t a l ) .  

doc t r i nes  emp i r i s tos  appuyées s u r  l e  prétendu re+us de t o u t e  
s imple accumulation de f a i t s  apportera 

Cela ne s i g n i f i e  pas que de t e l l e s  démarchas s o i e n t  b p r o s c r i r e .  E l l e s  peu- 
/ ê t r e  vent/améI io rées  s i  l son  é v i t e  l ' e r r e u r  du concre t  mal placé, s i  l son  gu ide  

I s é t u d e  2 l ' a i d e  dsun  schémo théor ique.  Deux observat ions cependant : 

- Le schème théo r ique  d o i t  ê t r e  constamment soumis à r é v i s i o n .  Ex. : une de 
nos premières hypothèses, 
s ' es t  t rouvée in f i rmée  par  l es  f a i t s  r e c u e i l l i s  u l té r ieurement .  
- Les cons t ruc t i ons  obtenues do iven t  t o u j o u r s  ê t r e  soumises au " p r i n c i p e  
du p l u s  ample informb". 

développement d7un v é r i t a b l e  cap i ta l i sme  agrairre; 

. La 3 )  i"-"izg-gE-geuvre des-erocedures d2 recuei l_des__informai jons 

t rans format ion  des in fo rmat ions  en données pe r t i nen tes .  

( 1  1 COPANS (J . ) .  Cr?- i t ic* ln;  5;- p-,*;.< i q u s  d 6  l 'an-!--hrvpologi.~ 
( 2 )  Disons aussi,  à lpropos d e  m i ? - c  c e t t e  akmarc'ie, que l e s  cons t ruc t i ons  typo- 
logiques ( c f .  ce! 164- condnrnant l es  
sont  pas une rhponse b ¡a  problémat ique de recherche; i f  s ' a g i t  t o u t  au p l u s  
d'un moyen commode d'abor6er I 'h tude.  

mkJrations) isolées de l a  t h 6 o r i s a t i o n  Re 



. Les procédures de r e c u e i l  das in fo rmat ions  sont au nombre de t r o i s  

- L'observat ion d i r e c t e  
- L'enquête 
- L'analyse documentaire 

. On se bornera i c i  à évoquer l e s  proc6dures mises en oeuvre pour I P % t u d e  
des migrants r e s i d a n t  en v i l l e .  

3.1 . _L'ob.erv~tlon_dLrect~ 

. Elle v i e n t  en compldment de 17analyse documentaire pour t o u t  ce qu i  concerne 
l a  de terminat ion  des espaces homogBnes e t  IVBvaluat ion de l a  q u a l i t 6  du 
b â t i .  S i ,  pour LomE, nous d ispos ions  de photos aériennes de bonne q u a l i t 6  e t  
de cartes, pour Accra i l  a f a l l u  SE conten ter  de documents cartographiques 
au demeurant b ien  adaptes 5 lPB tude  (grande échel le) .  Les centainos de k i l o -  
mètres parcourus en tous  sens dans l a  c a p i t a l e  ghandenne à l a  pêche aux 
Koutimeto n 'on t  pas é t g  i n u t i l e s  : nous avons pu de c e t t e  manièrz acquér i r  
une bonne connaissance de l a  vil l e  e t  i d e n t i f i e r  des extensions récentes ne 
f i g u r a n t  sur  aucune c a r t e .  

. L'observat ion d i rec fe  a una a u t r e  v e r t u  : elle permet de " s e n t i r  la v i l l e "  
dans d i f f 6 r e n t e s  c i rconstances, 2 d i f f é r e n t e s  époques: 5 d i f f é r e n t e s  heures. 
Nima un s o i r ,  Osu e t  Abekn la n u i t ,  un c o i n  d:Adabraka au m i l i e u  do ¡a j ou r -  
née, l e  Cin&ma Royal à Lagos Town, une c6rëmonie de Koutimeto 2 Kotobabi, 
un c u l t e  syncr6 t iaue 5 Asylum Down ... 
3.2. L'EnquêtI- 

- au v i l l a g e  d 7 0 r i g i n e  ( 1  semestre 1972) : comptage des non r6s idents .  
- ?I Lome (2s semestre 1972) : première mouture b iograph ies  
- 5 LOm6 e t  Accra (1974,751 : au t res  moutures b iograph ies  
- au v i l l a g e  d 9 0 r i g i n e  (4e  t r im .75 - le r  sem.76) v i s i t e u r s  e t  r 6 i n s t a l I é s  

On t rouvera  c i - j o i n t  l es  documents d'enqucte correspondant 2 ces d i f f e r a n t e s  
phases. Ces d i f f g r e n t e s  phases correspondent 2 une progress ion  de l a  re -  
cherche; 2 1 1 i n t 6 r i e u r  da chacune d s e l l e s  en peut d i s t i n g u e r  t r o i s  etapes : - la mise au p o i n t  du document d*enquête 

- la d e f i n i t i o n  d'une s t r a t E g i e  d7enquête 
- l e  déroulement de l 'enquate 

E l l e  s 'es t  déroul6e chronologiquement : 

On notera qu*en ce  q u i  concerne les  f i c h e s  de biographie,  la forme du 
,ocurnent a sensiblement v a r i ë  e n t r e  1972 e t  1975. Cela pose l e  problème de 
lPhomog6néité dG l v i n f o r m a t i o n  r e c u e i l l i e  mais avec ce t y p e  de  "gl lssemsnt" 
on  e s t  aussi  au coeur du débat recherche fondamentale! (rendue de p l u s  en 
p I us d i f f i c i  I es par  I es con t ra  i n t c s  i n s t  i t u t  i onne I I e s )  / recherche t y p e  
in te rven t ion .  

I I  s : a g i t  d e ~ l v e n r e g i s t r e m e n t  approfondi de l a  v i e  d'un i n d i v i d u  tello q u ' e l l e  
e s t  présentée par  l v i n d i v i d u  lui-même ou par  dvaut res ,  ou p a r  les  deux 3 
l a  f o i s .  

DBs 1945 Kluckhohn lamér ica in )  gvoque l a  mCthoae. Quelques annbes p l u s  
t a r d  L.L.Langness (am6ricain) t r a i t e  systématiquement l a  ques t ion .  C 'es t  en 
f a i t  en t re  1925 e t  1944 que se s i t u e  l ' j g e  d * o r  dc la m6thode. Ses i n i t ¡ ? -  

3.2.1 . _L_e._blogr_ae_hies_r~_tyo_se_e_cllvs 

" 



teurs ont eu tendance 
faire à son propos du psychologisms (des 
internationales d'histoires de vie!). Llhistoire de vie comme illustrztisn Cu 
fonctionnement social renvoie à l'analyse plus rigoureuse de ce foncticnnemerx. 

HAERINGER Ph. d5veloppe la méthcjde en Cate dFlvoire (L'observation r&-ro- 
spective appliqu6s b I'étude des migrations africaines. Cah.ORSTOC1, sgr. 
Sciences Humaines, voI.V, n'2, 1968) et en souligne les limites : 

à 176riger en objectif autonome de recherche e? 3 
archives interdisciplinaires cy 

- ne touche aue les survivants d'une classe dq%e 

Le problème de la base de sondage : critères ; . migrants /autochtones, . ethnie /autres habitants (cahiers ethniques par qttArtiers) . bloc dPhjbitation ne faisant pas l e  d6par-t antre m t i f s  
ímm i grës . 

Tirage systématique. 

tionnaires) et le  critère choisi rendent nos conclusions suspectes zu niveau 
des autres migrants, voire même de Irensemble des migrants Ouatchi. 

parcelles. I I  utilise un questionnaire de 13 pages, une interview pr2ciso 
r6sumée sur papier libre ou enregistr6e sur papier libre et un plan dStailI& 

Dans notre cas, la faiblesse de 1'8chanti I Ion (passages longs des quas- 

M.Vernière, 2 Pikine, proc2de b un sondage raisonne parmi les chefs do 

de la parceI'Iep bref un dossier ccmple-f- sur chaque enqu6.t;. 
Le oroblème de la mise  au point du questionnaire est part'iculiSrc"nt 

diffici'le 3 r8soudre. Partant de la grille mise au point bar Haeringar on ;I 
test6 une gri I le adaptée 5 I sobjectif suivi ( l a  relation au v i  I lage drorigine). 
La f i che -.quest i onna i re est fou jours caract6r i Sée par I a success ion d une 
partie identification 
fatalement ouverte (cyest l'enquêteur qui doit ordonna- a posteriori l e  
discours de 1 VenquêtE entre les grandes rubriques ghographique, profession- 
nelle, familijle ... ) On revient dans ta troisième poríie $ An ensemble da 
questions prgform6es (compromis entre 

exige une grande maltrise de la part de IFenqu&teur (ainsi qu9une grsnde i-2 - 
tiencs de la part de I enqut%?!). 

- 1 I faut on perinanence"aider:' l a  mémoire de I PenquQti! par le recours 2 un 
calendrier de r6fbrence prdalab lement étab I i . I I est &galement necessai rc de 
proc6der 5 des recoupemenfs entre dates pour v6rifier.leur validité. 

l'enquêteur doit en cours dtenqu&te ordonner le discours de son interlocutuur 
selon les rubriques prgvues sur l a  fiche. 

sont même 
&-rangers au Ghana aprBs l'expulsion de 1969). 

Le traitement des donnges n'est gu&re plus 
Haeringer Ph. Méthodes do recherche sur IFS migrations africaines. Cah.ORSTatl, 
série Sciences humaines, vol .IX, nn49 1972. 
Le premier principe b poser est que la biogrzphle n'a pas une fonction d'illus- 
tration mais vocation à d&nonstration. La -transcription synoptique semi- 
codée proposbe par Haeringer permet sans doute un regroupemont commode de 

(questionnaire ferm6) et d'une partie "histoire do v i e  

questions fermSas et ouvzrtas). 
Le passage dyun Îel questionnaire e s t  particulièrement dBIicat et TI 

- LPenquBté racontant sa vie, s i  Iton psut dire, !'dans le dGsordreslp 

- -Les enqu2tés sont, en ville, ~5n8ralcmcnt peu disponibles. Certains 
rQfractairas 5 ce type d'enqu5te (prbcarit6 de la situation d e s  

simple. 

l'information et 
avantages du traitement par f ¡chier-imago k V E R N l E k  14.) 
fables encore que le travail de confection du fichier soit particulièrement 
long et fastidieux. 

faci I ¡te 17étsbl issement de prof ils d e  vie-types. Les 
sont également incontes- 



4' I *  I' 
3.2.2. LPenqu&Ìe " v i s i t e s  au v i  I lagel' 

à l a  mlse en p lace  d'une s t r u c t u r e  d 'observa t ion  permanente dans 13 v i l l a g e s  
du sud-est du Togo (env i ron  50 O00 personnes) pendant s i x  mois. 
a é t é  coupl6e avec unc enquête su r  les migrants  r6 ins ta l l i . s .  

. I I  s ' a g i t  d'une machine lourds  e t  coûteuse. 

I I s ' a g i t  d'une enqugte "approfondie" de type  s u i v i  . NOUS aons  procédf 

Cet te  e n q u g k  

Chercheur - Cont rô leurs  ( 2 )  - Enqugteurs permanents (13)  - in fo rmateurs .  
Le budget f i g u r a n t  en annexe ne prend en compte que les f r a i s  de personnel .  

La mise en p lace  d'une t e l l e  s t r u c t u r e  r i sque  d i  se h t u r t e r  3 -ln 
a d m i n i s t r a t i f  (ce  ne f u t  pas l e  cas au Togo). I I  nseSt  pas s ~ u h a i t b b l e ,  d'un 
au t re  c6t6, q u ' e l l e  devienne, 3 ce stade expérimental,  un instrument en t i e re -  
ment c o n t r ô l c  pa r  I P a d m i n i s t r a t i o n .  

. S i  I ' 6 l a b o r a t i o n  du ques t ionna i re  n 'a pas pos6 de problèmes insurmontables 
(encore q u ' i l  f a i l l e  s 'entendre au dépar t  su r  ce qu 'es t  un v i s i t e u r )  I s  
mise au p o i n t  d'une s t r a t g g i e  d ' cnqu i te  n P e s t  par  con t re  pas a i sée  (cho ix  d6S 
dates, d b f i n i t i o n  de I * C c h a n t i l l o n  e t  s t r a t i f i c a t i o n  géographique de c e t  
échan t i l l on ,  cho ix  des enq-z teurs  e t  des con t rô leu rs  e t  rddac t i on  d P i n s t r u c -  
f i o n s  dGtai l lGcs, e tc . ) .  En dCp i t  de con t rô les  mensuels s t r i c t s  i l  n ? a  t o u t  
de même pas &ti: poss ib le  d I é v i t e r  les b i a i s  dvenquGte, q u s i I  sPagisse des 
b i a i s  l i es  2 I senquêteur  (fige, p o s i t i o n  soc ia le .  ..) ou 3 des év6nements f o r -  
t u i t s  ( fe rmeture  de l a  f r o n t i g r e  avec l a  République du Bénin, c o n f l i t s  v i l l a -  
geois...). Trai tement in fo rmat ique en cours. 

3.3. S ~ I T ~ S  documentai res  

quest ions r e l a t i v e s  aux d6placemonts c o n s t i t u e  I ' amb l io ra t i on  l a  p l u s  sûre o+ 
l a  p l u s  rapide. En f a i t ,  si l e s  de rn iu rs  recenscments du Ghana sont  des mu- 
dèles du genre e t  si les  recensements du Togo s 'en  i nsp i ren t ,  i l  fau? b i e n  
admettre : ( i j  
- que les  r 6 s u l t a t s  r e s t e n t  I im i tGs e t  Q l h " t a i r e s  
- que l e  t y p e  de I s  m in ra t i on  observée d6pond de la q i ies t ion  pos& 
- q u ' i l  n'y a pas de vu3 dynamique du phbomène 

obs tac le  

- Les recensements I I e s t  sû r  que I 'ad jonc t ion  dans les rocensemen-:s GL- 



Dans l e  m e i l l e u r  des cas l e  recensement permet d v i d e n t l f i e r  l e  déplacement 
mais ne permet jamais d 'en  6va luer  l a  durGe.( l )  

- les  enqugtes spgc i f i ques  Rien depuis la grande Qtude de J.Rouch dont  l e s  
r 6 s u l t a t s  ne sont  malheureusement que t r b s  p s r t i e l l e m e n t  pub l i és .  

- Les re lev&  aux f r o n t i è r e s  
aux f r o n t i 6 r e s  avec l e  Ghana. 

: r i e n  c a r  pas dvenreg is t rement  des Togo la is  

( 1 )  TABAH L. e t  COSlO (M.) Mesure de 
sements. App l i ca t i on  au Mexique. Popu la t ion  n"2, 1970. 

l a  m ig ra t i on  i n te rne  au moyen des recen- 
.- . 


