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( 1  1 CASTELLS M .  1970, Structures sociales et processus d'urbanisation. 
Annales, juillet-AoÛt.1970. 

RAPPORTS ENTRE Lv EXPULS I ON DU M I LI EU RURAL ET LE MODE D '  I NTEGRAT I ON DAEIS LA 

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

---------------- Emile LEBRIS GtsrcH 

1 .  M.CASTELLS ( 1  1 estime que "le concept d'urbain (oppasé à rural) a ~ -  
partient 3 la dichotomie id6ologique société traditionnelle/société moGuIme 
et se réfère 3 une certaine hét6rogénéité sociale et fonctionnelle en ne pou- 
vant la définir que par le rapprochement ou la distanciation à la soci6té 
moderne." I I  ajoute : I' le phénomène essentiel à la base de la croissance ur- 
bairs est celui des migrations ... L'essentiel est de rompre avec lo schéma 
idéologique d'une société dualiste rurale /urbaine (société qui n'est en vérité 
que) le simplQe reflet d'une structure unique dans laquelle les effets d7un des 
pôles sont produits par le mode particulier et déterminé de son articulaiion 
avec l'autre pôle. "VoiI2 qui situe asssz bien notre démarche, démarche au 
cours de laquelle nous nous sonimes demandé si le village pouvait être compris 
sans prise en compte du "double" constitué par les non-résidents; si la grsn- 
de ville africaine pouvait être appréhendée si l'on ne prenait pas en consi- 

, dération le procès migratoire qui y conduit les ruraux. 

J.-L.AMSELLE (21  insiste 2 juste titre sur le fait que l'opposition rural/ 
urbain relève le plus souvent d'une problématique spatiale occultant les rap- 
ports sociaux réels ou n?en rendant compte que très partiellement. Comment 
dès lors classer les migrations des originaires de Vo Koutime se rendant sur 
les plantations cacaoyères ds 'Ia région de Kumasi, à Pokuase (gros bourg agricole 
situ5 3 une vingtaine de kilomètres d'Accra), à Russia (nébuleuse semi-rurale 
située à la périphérie de la capitale du Ghana 1 ou 5 Adabraka (quartier cen- 
tral d'Accra). Ce qui compte pour le migrant Ç S  n'est pas tant Cjulil s9 rende 
3 la ville ou à la campagne, mais bien plutôt ce qu'il va y faire. J.-L.AMSELLE 
ajoute : "en matière de migrations urbaines ce qui compte, c'est moins ! a  ville 
en soi que le rapport entretenu par les acteurs sociaux avec les différentes 
zones migratoires." I 1  cite l'exemple des migrants Baoulé. On pourrait aller 
dans le 
teurs Zabrama. 

même sens en opposant à Accra les blanchisseurs Ouatchi et les cclpor- 

2. Le danger dans l'étude d'échantillons limites en milieu urbain est de 
s'en teni r au -terrain du vécu représenté, de considérer I ind ivi-du cororce un 
agent historique essentiel. L'image de la société à laque1 l a  renvoie e% pos- 
tulat est connue : cslle d'une société composje 
uns par rapport 
sujets dont l'ensemble des actes aléatoires atteint une rationalité i leur 
grâce 3 
naliti! en ce qui concerne notre problème puisque l'on sait que les possibiliiés 
dsemploi urbain sont très inf6rieures aux dimensions de l a  migration ~t .que 
l'espérance d'accroitre son niveau de vie en ville est bien mince. 

de sujets humains non situjs les 

insu, 

. 
aux autres (parce que non situés par rapport au capit21 

lfentrelxement des courbes d'offre .et de demande ... Curieuse rstio- 

, ? W  

r, . 
'n 

( 2 )  AMSELLE J .L. 1976, Les. migrations africaines, Maspéro, Dcssiers afric3ins 
pp .22 -24 
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On e s t  renvoyé à l ' ana lyse  de la c r i s e  généra le de l a  format ion s o c i a l e  
r u r a l e  e t  c e t t e  analyse pose à son t o u r  l e  problème de l a  réorgan isa t ron  de 
l'ensemble du système prod,uct i f  en fonc t ion  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 d issoudre les rappor ts  
qu i  le r e l i a i e n t  à l a  p roduc t i on  e t  5 l a  reproduc t ion ;  Sa c o n d i t i o n  e s t  

ment miséreux er: se d i r i g e a n t  vers l a  grande v i l l e ,  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 ié  à des cond i t i ons  f o r t u i t e s  sans r a p p o r 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 t r e  v i v a n t ) .  

mode de pi-oduc- 

dès lors a s s i m i l a b l e  5 c e l l e  de I '  l i b r e " .  I I  e s t  de ja v i r t u e l l e -  4 

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 presque exclusivement composé de paysans 
soumis dès l e u r  i n s t a l l a t i o n  B la domination des e thn ies  c ô t i è r e s  (Ga, Tougbsn, 
Anloa, etc., regroupés au jou rd 'hu i  sous l e  nom de M ina ) .  Les Ouatchi o n t  pour 
p r i n c i p a l e  c a r a c t 6 r i s t i q u e  d v ê t r e  crganisés en c lans,  l ignages, v i l  lages, ! e  
pouvoi 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 populat ions 
c ô t i è r e s  o n t  une orgnn i s a t  i on p I us cent ra  I i Sée e t  on oppose i es "anarch ies" 
Ouatchi aux royaumes Toughan. 

Les 300 O00 Ouatchi occupent l a  p lus  grande p a r t i e  du Sud-Est du Togo, 
s o i t  un espace représentan t  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  son t  en moyenne de 150 2 
200 hab itants/km2. 

Le sud-est du Togo e s t  p a r t i e  in tégran te  de ¡*espace r i v e r a i n  du G o l f e  
du BQnin. Cinq 
200 O00 km2. 

du pays e t  supportant 15% 

t r a i t s  permet tent  de c a r a c t i r i s e r  c e t  espace d 'env i ron  

- In f luence écrasante de t r o i s  grands royaumes c e n t r a l i s é s  (Oyo, Abomey, 
Ashanti 1. 

- Vigueur de l a  i r a i i e  des esclaves (d 'E l  Mina à Bénin C i t y : .  
- Densités de popu la t ions  t r è s  Qlevées. 
- Urban isa t ion  excep t ionne l l e  en Afr ique,  . tant pa r  l e s  taux  de popu la t ion  

- 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. Ce t te  

L ' o b j e t  n ' e s t  pas i c i  de mener une 6tude f o u i  I lée du Sud-Est mais i l  f.aut 
d'un mot f o u r n i r  quelques p r k i s i o n s  sur  l ' h i s t o i r e  e+,Ies a c t i v i t é s  de c e t t e  
r6gion presaue exclusivement r u r a l e .  Deux grands rameaux de popu la t ion  o n t  convergé 
5 l a  f i n  du r (V I Io  e t  au d8bu-t du XVI1Io 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  d7une f o r g t  c l a i r e .  
venues de I î O u e s t ~ i n d i s t i n c t a m e n t  appelées :dina au jcurd 'hu i ,on t  occupé les  
abords de l a  lagune e t  l a  basse v a l l é e  du f l euve  Mono. Les Ouatchi vmus de 
l ' E s t  avec les Evé en passant par  l e  royaume de Nuat ja  (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  su r  c a t t e  cô te  
qu'a la f i n  de l a  pér iode léga le  mais e l l e  eu t  des conséquences déc is ives  sur  
I ' é v o l u t i o n  des a c t i v i t i i i s  product ives.  Les marchands supp lan ten t  les g u e r r i e r s  
(dynast ies Ga) : ce sont  l e s  "Br5si I ¡ens" e t  I es "Sa Ie to" ,  groupe margi na 1 
':parachutBTf,qui u n i f i e n t  une soc ié t6  éc la iee  en assurant  l a  connexion e n t r e  
conmerçants e t  masses paysannes ( r ô l e  des femmes). Ces hommes jouent  sur  l a  
t r a i t e  des hommes e t  su r  la t r a i t e  des p r o d u i t s  ( p a l m i e r - c o c o t i e r ) .  Ils devien- 
nent- p r o p r i 6 t a i r e s  t e r r i e n s  e t  l e s  dern ie rs  ssc laves razzi& sont  f i x &  comme 
manoeuvres àgr  ico les. Les. Ouatch i c n i r e n t  dsns un nouveau t ype  de d+endance 
v is -à -v is  des popu la t ions  cÔtiGrcs (manoeuvres). On e u t  sans doute Ii&auche de 
mise en p lace d'une Qconomie de p lan ta i i on ,  mise en p lace  d ? a i l l e u r s  encou- 
ragée dans un premier  temps par  les  Allemands. T r o i s  e x p l i c a t i o n s  2 I ' k h e c  

urbaine que p a r  la 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'empGche pas une c i r c u l a t i o n  est -ouest  in tense.  

Les populat ions 



l a  

de c e t t e  é v o l u t i o n  . - L'Europe mod i f i e  .. sa demande e t  5 p a r t i r  de 1885 l e s  cours du palmier  e t  
du c o c o t i e r  sve f fond ren t .  Ce sont  désormais (après 1890) l es  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 éche1 le .  A 

- Les grandes maisons de commerce européennes rédu isen t  a un r ô l e  subal terne 
les t r a i t a n t s  "b rés i  I iens" dont les  compto i rs  e n t r e n t  en déconf i tu re .  

- Les masses paysannes se 
mondial (cours du maÏs à 
r ô l e  d ' i n t e r m é d i a i r e s  ob1 

. Les f i l s  de I 'anc 

t rouven t  d i rectement  confrontées aux l o i s  du marché 

gés dans l e  commerce des p r o d u i t s  v i v r i e r s .  
Hambourg),les femmes se reconver t i ssen t  dans l e  

enne c lassa  d i r i g e a n t e  passent massivement à l a  v i l l e  
avec les  fo r tunes  accumulées en un s i è c l e .  I l s  occuperont des postes de 
r e s p o n s a b i l i t é  dans les grandes maisons de commerce avant de deveni r  l ' o s s a t u r e  
de l a  c lasse  p o l i t i q u e .  On 
v i l l e  de L m 6  ( e t  5 I ' 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  l ' o n  ne 
t i e n t  pas compte de ce f a i t .  

ne peut  r i e n  comprendre au développement de la 

. Que deviennent l es  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  dsune p o s i t i o n  p o l i t i q u e  avantageuse ou 
dFune r e t r a i t e  dvanc ien  combattant parv iennent  à développer les  formes 
d'un c a p i t a l i s m e  a g r a i r e  en m o b i l i s a n t  des s u p e r f i c i e s  e t  une force 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 é t ro i t emen t  associée à 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  
2 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 iè 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 o c a l e  s v e f f o n d r e  e t  
ger des su rp lus  dans 

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- 
le 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 Is 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 6  
aux 
fonds. 

opéra t ions  de développement e t  ré t i cences  pour/mise en va leur  des bas- 

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

- Des f o m e s  p r é - 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 m  n s e s t  pas consid6ri.e comme une marchandise). 

marché du t r a v a i l  a g r i c o l e  é t r i q u é  e t  s u j e t  5 dPimpor tan tes  con t rac t i ons  
sa i Sonn i ères .  

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

. C e t t e  p e t i t e  p roduc t ion  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 l e  c d r e  d'un espace écono- 
mique i n t é g r é  débordant largement les f r o n t i è r e s  du Togo, l e  Sud-Est se v o i t  
assigner une double m iss 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  2 bas p r i x  
( a l o r s  même que 12 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  
2 dégager des surp luc  . Cr i se  des : p rodu i t s  v i v r i e r s  de base 3 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 res " ,  c 'es t -à -d i r6  une main d'oeuvre 
bon marché, non seulement pour les a c t i v i t e s  manufactur ières e t  commerciales 
c a p i t i l i s t e s  mais auss i  pour l e  secteur  dépendant de I ' G 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 ' o n  n 'a  pas présents  à l ' e s p r i t  les p r i n c i -  



paux éléments de cette analyse, l'originalité du comportement des migrants 
côtiers et les modalités de leur insertion en ville. Rouch déjà,dans son 
é'rude de 1953 observait qje les émigrants vsnus de cet espace intégré avzient 
des comportements très différents de ceux,relativement homogènes,des Songhay, 
des Zerma, des Mossi, des Malinké, des Peul, des Kotokoli, etc. L'étude 
menée par Rey chez les Gangam du Nord du Togo confirme cette originalité des 
côtiers. 

Au départ nous disposons d'un comptage effectué d'après la typolsl ia 
classique, au village de Vo Koutime, unité administrative d'environ 
sonnes. 

a) Les migrations vers les vi I les et plus particulièrement vers les grandes 
villes l'emportent de manière écrasante. On notera en particulier la faible 
place des migrations agricoles externes à caractère saisonnier et la faible 
place des migrations internes non agricoles vers les petites villes du Sud-Est. 
Dans presque tous l es  cas,Lomé est le principal lieu de destination des mi- 
grants et le $ est à peu près constant (supérieur ou égal à 1/41 d'un vi l lage 
2 l'autre. De fait, en 1970, 13,3$ de la population de la ville était origi- 
naire de la circonscription maritime et chaque année environ 5000 personnes 
partent de cette région vers Lomé. 

10 O00 per- 

Commentaire de ce tableau : 

b) Les réseaux migratoires varient sensiblement d'un village 5 l'autre, même 
s i  Lomé (et aussi Accra) constituent toujours des points de chu e importants. 

dans les  Llattraction de Cotonou, très faible 2 Vo-Koutime,est importante 
autres vi llages non Ouatchi. 

En extrapolant on arrive au chiffre de 100 à 120 O00 origina 
Est vivant aujourd'hui hors de la région (.-sur une population rés 
325 000).  

res du Sud- 
dente de 

La mobilité spatiale n'est pas dans le sud-est un phénomène récent. I I  
faut toutefois se garder des théories qui 
"propension 2 migrerp' de certaines ethnies et font appel à des permanences 
culturelles plus que douteuses. I I  n'y a pas de rapport entre les migrations: 
anciennes déjà Qvoquées et les migrations modernes liées au développemant 
du Mode de Production Capitaliste. 

avancent comme explication I n  

- hemorragia de la classe dominante (1900-1935) 
- circulation des grosses revendeuses 
- migration d'un personnel qualifié vers les cadres de l'administration 
de ItAOF entre les deux guerres 

sont des mouvements 5 mettre on relation avec ce développement du M.P.C. ( 1 1  

massives liées fondamentalement au blocage de la P.P.M. ( 1 )  et accélérées pour . 

des raisons conjoncturelles sur lesquelles i l  faut s'arrêter en prenant I'exem- 
ple d u  Ghana: 
Avant ---------- 1910 on dispose de peu d'informations mais les mouvements de départ 
semblent limit4s. C'est pourtant en 1880 que le cacao est introduit au Ghana 
depuis Fernando-Po et I'économie de plantation démarre en 1890; i l  faudra 

(1 1 

Nous nous intéressons ici plus spécialement aux "migrations ds travail'' 

MPC : Mode de ?reduction Cap ita1 iste 
PPM : Feti te Product i on Marchande 



at tendre  7920 pour que, l ' a p p r o p r i a t i o n  p r i v é e  du sol é t a n t  accomplie, i l  y 
a i t  appe 

Le ,d  veloppement des mines d ' o r  
2400 smplois en 1894 à 15%00 en.1909. 

massif de main d'oeuvre ex té r ieu re .  
e s t  p l u s  précoce puisque l ' o n  passe de 

--------- 1970-1939 Au cours 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  ssorgan ise .  I l  e s t  p lus  o r i e n t e  vers  l es  p l a n t a t i o n s  e t  les  mines 
que vers Accra qu i  n ' 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  m ig ren t  de preférence à c e t t e  époque vers  l e  Niger ia ,  
l e  Cameroun e t  l e  Congo mais les e f f e c t i f s  migran ts  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 l e s t  l e  rush  e t  les  "CÔtiers" sont  c e t t e  f o i s  t r è s  nombreux dans 
les rangs des a r r i v a n t s .  C 'es t  en o u t r e  à c e t t e  époque que l a  rou te  c ô t i è r e  ín -  
t e r n a t i o n a l e  e s t  bitumée. 

- près . d e  quarante ans après iss  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 rés .  
- au moment du boom u r b a i n  q u ' i l s  con t r i buen t  d ' a i l l e u r s  
t i o n  dfAccra m u l t i p l i é e  pa r  

des 

Les 

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

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

L'étude des cheminements --------------- mig ra to i res  -------- tend à montrer  que Lomé n 'es t  pas une 
v i l l e - r e l a i .  A l ' e x c e p t i o n  de ceux qu i  peuvent espérer  une ptace dans l a  fonc- 
t i o n  publique, les  migran ts  vont  directement Ià  oÙ i l s  pensent a v o i r  l e  p l u s  
de chance de vendre l e u r  f o r c e  de t r a v a i l .  Nombreux son t  d ' a i l l e u r s  ceux qui  
échouent e t  do i ven t  se contentor ,  a Accra ou à Lagos, d'une a c t i v i t é  non sala- 
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  tempora i re  avant de regagner un Days é-:ranger ( l a  p l u p a r t  pré- 
f è r e n t  v i v r e  d 'expédients  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 pour tan t  dlune même 
vo ix  l e u r  a rdent  d é s i r  de pouvoi r  " v i v r e  e t  t r a v a i l l e r  au pays: '... . 

qu i  n ' e s t  souvent quîune po- 

5. L ' i n s e r t i o n  en v i l l e  

Deux observat ions p réa lab les  : 

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

- Nous ne nous posions pas pr inc ipa lement  ce problème c i v i n s e r t i o n  en m i l i e u  
urbain en cours d'enquête; 
- beaucoup de documents son t  en cours d ' e x p l o i t a t i o n .  

. -- aseect ---- gebsrr~ht-~gyg : l e  posar 5 propos de l a  c a r t e  d'Accra. Prgsenter les  
problèmes de 
On observe que l a  
pér iphér iques souven-t t r è s  e lo ign& du cen t re  ( d i x  k i l omèt res  e t  p l u s ) .  Un 
quar t  de I 1 e f f . j c t i f  enqu3-6 a pour tan t  r&s idé  dans l e s  q u a r t i e r s  centraux 
(Adabraka, Tudu, James Town) e t  2 Nima. Adabraka joue  incontestablzment (ou a 
j o u 6 ) ' l e  r ô l e  de "cent re  d'accuei I l '  e t  de tri!' ( 5 2  Koutime-Î-o y o n t  s6journ6 
au début de l a r  sé jou r  2 Accra). Le q u a r t i e r  d7Abosey-0kai Joue aussi ce r ô l e .  
Cer ta ins "po in ts  de chute" échappent aux f í l i s r e s  h z b i t u e l l e s  : s i n s i  5 
Osu-Labadi les  Koutimeto sont  s taL les .  

d'accuei I joué  p a r  l e  q u a r t i e r  "Cocoteraie Pa dz C3uza". Des qua,-t iers p 6 r i p h é r i  
ques a t t i r e n t  aussi l es  migran ts  mais 2 Klovikondji-Akodessewa (une d i za ine  
de k i lomèt res  2 Ives-ì de Lorn61 t r o i s  migrants  seulement sur vingt-deux c n t  
t r a n s i t é  par  l a  v i  ! l e ;  l es  au t res  sont  venus d i rectement .  

v r a i e  e t  fausse marg ina 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  

Des phénomènes du mgme o rd ro  apparaissent B Lcm6 avec l e  r ô l e  de cent re  



A .  Carac té r i s t i ques  de l a  popu la t ion  migrante.  
Les femmes rspr6senter-J- une p a r t  non n i g l i g e a b l e  de l ' e f f e c t i f  m igran t  ( 3 0 % )  

mais e l l e s  p a r t e n t  p l u s  jeunes que les  hommes ( e n t r e  8 e t  15 ans au l i e u  de 
15 à 25 ans) .  Pour l e s  hommes, l e  d é s é q u i l i b r e  dans l a  pyramide d'dge e s t  
encore n e 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 m ig ran ts  son t  rares.  

Les Koutimeto enquêtés en v i  I l e  sont  jeunes 
21 ans à LomQ, 40% des chefs  de f a m i l l e  o n t  moins de 30 ans 5 Accra). 

Les histogrammes f i g u r a n t  les  années de dépar t  de Vo Koutime e t  dva r r i vQe  
en v i l l e  i nd iquen t  que l e  mouvement ne remonte guère au-delà de l a  seconde 
générat ion ( l , l %  des chefs  de 
Accra). Les premiers Koutimeto a r r i v e n t  en v i l l e  après 1920 mais c l e s t  après 
1945 que l e  mouvement s ' e n f l e  e t  après I'lndEpendance (1960) i l  s7accé lè re  
brusquement en d i r e c t i o n  d9Accra. La s i m i l i t u d e  e n t r e  dates d ' a r r i v e e  e t  dates 
de dépar t  démontre l 'absence de r e l a i s  m i g r a t o i r e s  ( r ô l e  que pour ra ien t  j o u e r  
las p e t i t e s  v i l l a s ) .  

B. Les a c t i v i t é s  en v i l l e  
Une s u r p r i s e  dvabord  : l e  pourcentage de t r a v a i l l e u r s  s a l a r i 6 5  n 'es t  guère 

p l u s  é lev6  à Accra qu là  Lomé (23 e t  26%). I1 
fonc t i onna i res  6 t  ass im i lés  représentent  l e  q u a r t  de l ' e f f e 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 ,  éIèv6s, r e t r a i t é s  ... ) e s t  5 peu près i den t ique  5 Accra e t  5 Lomé. Ces 
s i m i l i t u d e s  masquent pou r tan t  des d i f f é rences  importantes : à Accra près de 
60% des personnes enquêtées o n t  eu ,à un moment ou à un au t re  ,de l e u r  v i e  pro-  
f ess ionne l l e  une a c t i v i t i  s a l a r i é e .  

s ie rs -cha rpen t ie rs  mais de tous ces non-salar iés com5ien sont de5 chômeurs 
dégu i sés ! 

exemples f i g u r a n t  en annexe. Des pér iodes d9  . apprentissage" anormalement 
lcngues j a l o n n e n t  I v i t i n 6 r a i r e  profess ionnel  de nombreux migrants. 

(85% dos hommes o n t  moins de 

f a m i l l e  i n te r rogés  nés à Lomé, 4,4$ nés à 

e s t  v r a i  qu'a Lomé les  

A Accra c o m e  à Lomé les Koutimeto sont  v o l o n t i e r s  b lanchisseurs ou menui- 

La mob i l i t i .  p r o f e s s i o n n e l l e  e s t  t r è s  impor tante comme en témoignent l es  

. aseect s o c i a l  

L'étude, à Accra comme à Lo&, e s t  p a r t i e  des assoc ia t ions  ......................... de rés idents  o 

Ces assoc ia t ions  ne son t  pou r tan t  pas, semble-t- i l ,  des groupes s t r u c t u r a n t  
rée l lement  l es  migrants ;  de p l u s  en p l u s  nombreux son t  les jeunes qui ,  toui- 
en é t a n t  connus du groupe,ne s c y  associent  pas e t  demeurent insa is issab les .  
Les groupes profsssionneTs n ' o n t  pas non p l u s  
aux groupes d é c r i t s  p e r  Rouch pour les  migran ts  venus du Nord ( les  Kaya Ksyz, 
les t r u c k s  boys, les bookers, l es  c o l p o r t e u r s  Zabrama, etc.;On ne re t rouve 
pas chez les  OuaSchi 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 'au t res  migrants  d ' o r i g i n e s  d iverses .  Ces migrants  se r e t r o u -  
vent dans d'éphémères groupes de voyaae 5 l ' occas ion  de c6r8mcnies impor- 
tantes au v i l l a g e  d ' o r i g i n e .  

clnt à peine mis l e  p ied  2 Vo Koutime) se regroupent  3pisodiquement su r  13 
base de l a  r e l a t i o n  au v i l l a g e  d ' o r i g i n e .  On 2 2  ro t rouva  pour des c b r & ~ o n i o s  
d iverses ( c e r t a i n s  se proclament bokonon : p r ê t r e s  3u char la tans) ,  pcur  clss f:ln6- 

-- -I-------- 

un r ô l e  s t r u c t u r a n t  cont ra i rement  

Ce qu i  f rappe à Accra c ' e s t  un phbomène d'6clatemen-Ì du groupe f a m i l i a +  . 
Koutime v i v e n t  s a l s  ou coex is ten t  dans une 

Les p l u s  anciens, on s e r a i t  t e n t é  de d i r e  l es  "nant is "  ( y  compris ceux qu! 



r a i t  les, pour  des c o l l e c t e s  dest inées 5 I 'équipement du v i l l a g e .  89% des 
ou au migrants  enquêt6s c h o i s i s s e n t  l e u r  femme au v i l l a g e  d ' o r i g i n e  

Togo ( s u r t o u t  dans l a  rég ion  mar i t ime) .  On v o i t  cependant appara i t re  une caté- 
g o r i e  de jeunes migran ts  "déviantsT1 dont  les con tac ts  avec l e  v i l l a g e  
se l i m i t e n t  B quelques \J is i tes  en debut de m i g r a t i o n  ( a f i n  de c o l l e c t e r  l e s  
sommes nécessaires a une d o t  OU 2 une l i b é r a t i o n  d 'apprent issage) .  

Manifestement, en passant les  f r o n t i è r e s  du Togo, l e  migran t  f r a n c h i t  
un pas supplémentaire vers  l a  d i s s o l u t i o n  de ses rappor ts  au v i l l a g e  d ' o r i g i n e .  
Dans l e  cas du Ghana l e s  manipulat ions monétaires ren fo rcen t  c e t t e  évo lu t ion ;  
Ivimpressionnants 
d i f f i c i l e .  Mais ceux qu i  cho is i ssen t  l e  Ghana (ou l e  N i g e r i a )  ne s o n t - i l s  
pas pr jc is6ment  
favorable, pour ne pas d i r e  l a  p l u s  désespérée ? 

d v o r i g i n e  

dsp réc ia t i on  du cedi  rend t o u t  r e t o u r  au Togo encore p l u s  

ceux dont  l a  s i t u a t i o n  au v i l l a g e  d ' o r i g i n e  e s t  l a  moins 

La conc lus ion  e s t  q u ' i l  es4 d i f f i c i l e  de b i e n  conna Î t re  une m i t ropo le  
a f r i c a i n e  si l v o n  n p a  pas s u i v i  t o u t e  l a  f i l i è r e  conduisant  l e  migrant  de l a  
campagne à l a  v i l l e .  L ' i n s e r t i o n  en v i l l e  e s t  é t ro i t emen t  l i é e  aux modal i t& 
e t  à I ? .  ancienneté de l ' e f f e t  d 'expuls ion.  



ASPECTS METHODOLOG I QUES DE L' ETUDE DES 

MIGRATIONS DE OUATCHI VERS LOME ET ACCRA 
h 

Obje t  perçu e t  o b j e t  c o n s t r u i t  Au dépar t  nous av ions comme o b j e t  dsé tude 
l a  zone sous palmera ie de i a  c i r c o n s c r i p t i o n  de Vogan. Le cho ix  de ce t ype  
d ' o b j e t  é t a i t  f o n c t i o n  : 

- de I ' é t a t  des connaissances s u 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 d6rou 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 la demande s o c i a l e  

Dans l e  cadre de lPespace c h o i s i  apparaît,  dans des c o n d i t i o n s  déf in ies,  un 
ensemble de problèmes. Une problématique se dégage peu 8 
au chercheur de passer de l ' o b j e t  perçu à l ' 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 e s  migrat ions,  n i  l ' 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 P e s t  pas 
transcendant au processus de l a  recherche : i l  e s t  ce  processus même. 

peu, qu i  permet 

PALMERAIE TERROIR DE REPRODUCTION D'UNE SOCIETE M IGWT I ONS 
DE V E A N  VO KOUTIME RURALE A FORTE DENSITE . LIEU PRIVILEGIE DE 

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

Inves t i -  Etude de cas . D6veloppemen-t r u r a l  . PHENOMENE ESSENTIEL A 
ga t ions  au . Marché ruraux 
hasard . Migra t ions  SANCE URBAINE 

LA BASE DE LA CROIS . - 

Elabora t ion  méthodi- H i s t o i r e  de v i e  
que d'un corps d'hypo- 
thèses Méthode comparative 

On notera dans c e t t e  démarche q u i  correspond, rappelons-le, 8 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 b l a  méthode i n d u c t i v e  - l a  p lace  p r i s e  p a r  l a  fo rmula t ion  d'une problémat ique 

La soc ié té  Ouatchi es t ,  comme tou tes  les  soc ié tés ,  l e  l i e u  de cont rad ic -  
t i o n s  in te rnes .  I I  s * a g i t  de rendre compte de I ' é v o l u t i o n  de ces soc ié tés  dans 
l e u r  a r t i c u l a t i o n  p rop re  avec l ' i n t e r v e n t i o n  ex té r ieu re ,  p réco lon ia le ,  co lo-  
n i a l e  ou neo-coloniale. C 'es t  2 c e t t e  c o n d i t i o n  que sera rendu compréhensible 
l e  procès s o c i a l  de p roduc t i on  de l 'espace q u i  n 9 e s t  pas "donné" au dépar t  
mais b ien  p r o d u i t  p a r  l es  s t r u c t u r e s  soc ia ies  e t  l e u r s  t rans format ions .  ( 1 )  

( 1 )  Essai s u r  l a  rep roduc t i on  de formations s o c i a l e s  dominées. Travaux e t  
Documents ORSTOM, Par is ,  1977. P lus ieu rs  auteurs.  



4a- 

L'étude montre que l e  MPC peut  ê t r e  dominant sans anéan t l r  les  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? les  c a r a c t é r i s t i q u e s  son t  sensiblement d i f f é r e n t e s  
de l a  PPM q u i  s ' e s t  développée dans l es  campagnes européennes au XlXe s i è c l e .  
La na ture  des t rans format ions  soc ia les  subies pa r  .le monde r u r a l  commande l a  
f o r c e  d 'expu ls ion  e t  l es  modal ! t és  de I '  i n s e r t i o n  en m i  I ¡eu urbain.  

'2' Les modes d ' i n v e s t i g a t i o n  

. I l s  se combinent e t  se r e n f o r c e n t  mutuellement. . Leur emploi e s t  f o n c t i o n  : 

------------------- ----- 

- de I v 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 s u r  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,  "tempérament" 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 pôles : 

ces documentaires e t  s t a t i s t i q u e s ) .  

Le chercheur navigue en permanence e n t r e  ces deux pô les  
p a r t i c u l i è r e s  de 

- I I  e s t  d i s t a n t  e t  détaché du rée l  é t u d i é  ( p r i o r i t é  donnée aux sour- 

- I I  e s t  impl iqué personnellement. Observation p a r t i c i p a n t e .  
mais les  cond i t ions  

l a  recherche l e  rapprochent du second pôle.  

. 
p a r t i c u l i e r ,  s u r  l v a n a l y s e  i n t s n s i v e  d'une o r g a n i s a t i o n  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 
dvun  t e l  mode d v i n v e s t i g a t i o n  : i l  s ' a g i t  d'une démarche i n d u c t i v i s t e  qui 
s ' i n s p i r e  des doc t r i nes  emp i r i s tes  appuyées s u r  l e  prétendu r e f u s  de t o u t e  
t h é o r i e  e t  s u r  l a  c o n v i c t i o n  que l a  simple accumulation de f a i t s  apportera 
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 + e l l e  démarche 
ne permet pas, à Ivév idence,  de séparer l P 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  phénomène unique que l e  phénomène t y p i q u e  (exceptionnalisme en 
Géographie). Une c r l t i q u e  du même o rd re  peut  ê t r e  f a i t e  au recours systéma- 
t i q u e  à 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 à une image fausse de l a  
soc ié té  : une soc lé té  de s u j e t s  humains non s i t u é s  l e s  uns p a r  rappor t  aux 
au t res  ( e t  par  rappor t  au c a p i t a l ) .  

vent/améliorées s i  l ' o n  é v i t e  l ' e r r e u r  du conc re t  mal placé, s i  I v o n  guide 
l ' é tude  l ' a i d e  d v u n  scheme 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 ' e s t  t rouvée in f i rmée  p a r  l e s  T a i t s  r e c u e i l l i s  u l t é r i eu remen t .  ' - Les cons t ruc t l ons  o3tenues do iven t  t o u j o u r s  ê t r e  soumises au "p r inc ipe  

La recherche a é t é  fondée au dépar t  su r  I v é t u d e  en profondeur dFun cas 

Cela ne s i g n i f i e  pas que de t e l l e s  démarches s o i e n t  à p r o s c r i r e .  E l l e s  peu- 

développement d'un v é r i t a b l e  cap i ta l i sme  agra i re ;  

du p l u s  ample informé". . .  

3 )  La mise en oeuvre des erocédures d.; r e c u e i l  des in fo rmat ions  . La ...................... ...................................... 
t rans format ion  des in fo rmat ions  en données per-tinen-Ìes. 

( 1  1 COPANS ( J  . l .  Cf i t ic , r !n ;  &- ~ 4 ; ~  T::'iqu?s d c  I ' a n t h r o p l o g i ~ ~  
( 2 )  Disons aussi,  à+ropos.de ceiCe c e t t e  d&narc;-,e, que les  cons t ruc t ions  typo- 
logiques (c f .  ce !  led- condernant l es  

d'un moyen commode d 'aborder  1'5iude. 

micjrat ions) i so lées  de l a  t h 6 o r f s a t i o n  ne 
* I  sont  pas une reponse à ia problématique de recherche; i l  s ' a g i t  t o u t  au p l u s  

i 



. Les procédureS.de recueil das informations sont au nombre de t r o i s  

- L'observation d i recte 
- L'enquête 
- L'analyse documdltaire 

. On se bornera ici à évoquer les procédures mises en oeuvre pour lPétude 
des migrants résidant en ville. 

3.1. L'observation directe ..................... 
, E l l e  vient en compl6mant de l'analyse documentaire pour tout ce qui concerne 
l a  détermination des espaces homogènes et 176valuation de la qualité du 
bâti. S i ,  pour Lomé, nous disposions de photos aériennes de bonne qualité et 
de cartes, pour Accra i l  a fallu se contenter de documents cartographiques 
au demeurant bien adaptés 5 I'étude (grande échelle). Les centaines de kilo- 
mètres parcourus en tous sens dans la capitale ghaneenne à la pêche aux 
Koutimeto n'ont pas it6 inutiles : nous avons pu de cette manière acquérir 
une bonne connaissance de la ville et identifier des extensions récentes ne 
figurant sur aucune carte. 

. L'observation diracte a une autre vertu : elle permet de "sentir l a  ville" 
dans différentes circonstances, 3 différentes époques, à 
Nima un soir, Osu et Abeka I s  nuit, un coin d'Adabraka au milieu de la jour- 
née, l e  Cinema Royal à Lagos Town, une cérémonie de Koutimeto B Kotobabi, 
un culte syncrétique 2 Asylum Down ... 

différentes heures. 

3.2. L v  Enquête 

- au village d?orlgine ( 1  semestre 1972) : comptage des non rgsideni-s. 
- 5 Lomé (2e  semestre 1972) : première mouture biographies 
- 2 LOmb et Accra (1974,751 : autres moutures biographies 
- au village d'origine (4e trim.75-ler sem.76) visiteurs et réinstallés 

---- ---- 
Elle s'est déroul4e chronologiquement : 

On trouvera ci-joint les documents d'enquête correspondant à ces différantes 
phases. Ces différentes phases correspondent a une progression de la re- 
cherche; B I'int6rieur de chacune d'elles on peut distinguer trois Qtapes : - la mise au point du document dPenauGte 

- la définition d'une stratégie d'enquête 
- le déroulement de I'enquGte 

On notera qu'en ce qui concerne les fiches de biographie, la fone d u  
-ocUment a sensiblement varié entre 1972 et 1975. Cela pose le problème de 
l'homogénéité de l i  information recueillie mais avec ce type de "g1issemsntis 
on est aussi au coeur du  débat recherche fondamentale.' (rendue de plus en 
p I us d i f f ici I es par I es contra i ntes i nst i tut ionne I I es 1 / recherche type 
intervention, 

I l  s?agit de l*enregistrement approfondi de la vie d'un individu telle qu'elle 
est présentée par lvindividu lui-même ou par d'autres, ou par les deux 2 
l a  fois. 

Dès 1945 Kluckhohn (américain) Qvoque la m6thode. Quelques années plus 
tard L.L.Langness (américain) traite systématiquement la question. C'est en 
fait entre 1925 et 1944 que se situe Iv3ge dTor ds la mbthode. Ses initis- 

3.2.1. ------- Les biograehies -- ----------- rétrospectives ------- 
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teurs ont eu tendance 
fa i re h son propos du psycho I og i sme (des 
internationales dvhistoires de vie!). L'histoire de vie comme illustration du 
fonctionnement social renvoie 8 l'analyse plus rigoureuse de ce fonctionnement. 

HAERINGER Ph. dQveloRpe la méthode en Côte dÎlvoire (L'observation ré4-ro- 
spective appl iquge 2 I 'étude des migrations africaines. Cah.ORSTOM, s4r. 
Sciences Humaines, vol.V, noz, 1968) et en souliqne les limites : 

2 t'ér¡geÏ en objectif autonome de recherche et- à 
arch i ves i nterd i sci p I i na i res e?- 

- ne touche 
- ne touche 

Le prob Ième de 

Ti rage systémat 

que les survivants d7une classe daâge 
que l es  "sédentaris6s" si elle est zppl-iqube seulement en 
a base de sondage : critères : 

ville. 

. migrants /autochtones 

. ethnie /autres habitants (cahiers ethniques par quartiers) . bloc d'habitation ne faisant pas le départ entre natifs et 
immigrés. 

que. 
Dans notre cas, la faiblesse de I'échantillon (passages longs des ques- 

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

parcelles. I I  utilise un questionnaire de 13 pages, une interview precisa 
résumée sur papier libre ou enregistrée sur papier libre et un plan détaillé 
de la parcel le, bref un dossier complet sur chaque enquêté. 

Le problème de la mise au point du questionnaire est particulièrement 
difficile à résoudre. Partant de la grille mise au point par Haeringer on a 
testé une grille adaptée 5 l'objectif suivi (la relation au village dTorigine). L 
La fiche -questionnaire est toujours caractérisée par la succession dlune 
partie identification (questionnaire fermé) et dvune partie ffhistoire de vie 
totalement ouverte (cpest l'enquêteur qui doit ordonner a posteriori le 
discours de l'enquêté entre les grandes rubriques gsographique, profession- 
nelle, familiale ... ) On revient dans la troisième pariie B ln ensemble de 
questions préformées (compromis entre 

exige une grande mattrise de la part de Ivenquêteur (ainsi qusune grande pa - 
tience de l a  part de Ilenquêté!). 

- I I faut en permanence"aider" la mémoire de I venquQti\ par le recours 2 un 
calendrier de réference préalablement établi. I I  est egalement nécessaire de 
proceder 2 des recoupements enkre dates pour vérifier leur validit&. 

- LPenquêti! racontant sa vie, si Ifon psut dire, :'dans le dEsordre'', 
lvenqtiêteur doit en cours dcenquête ordonner le discours de son interlocuteur 
selon les rubriques prévues sur la fiche. 

sont même 
é?rangers au Ghana après l?expulsion de 1969). 

M.Vernière, Pikine, procède 2 un sondage raisonné parmi les chefs de 

questions fermées et ouvartes). 
Le passage d'un tel questionnaire est particulièrement délicat et i l  

, 

- -Les enquêtés sont, en ville, g6néralement peu disponibles. Certains 
réfractaires 2 ce type dienqu2te (précarité de la situation des 

Le tra i tsment des donnies' nr est gu6t-e p I us simp I e. 
Haeringer Ph. Méthodes de recherche stir les miqrations africaines. Cah.ORSTCX4, - 
série Sciences humaines, vol.lX, n04, 1972. 
Le premier principe ?I poser est que la biogrsphie nT a  pas une fonction dcillus- 
tration mais vocaticn 3 démonstration. La transcription synoptique semi- 
codée proposée par Haeringer permet sans doute un regroupement commode d e  
l'information st facilite 17établissement de p r o f I l s  de vie-types. Les 
avantages du traitement par fichier-image t VERNIE-ic P4.1 
tables encore que l e  travai de confection du fichi2r soit particulièrement 
long et fastidieux. 

sont également incontes- 



I f  

I 



‘J 1 

8, Dans le meil leur des cas le recensement permet d'identifier le déplacement 
mais ne permet jamais d’en Bvaluer l a  dur6e.(l) 

- les enquêtes spécifiqws Rien depuis l a  grande Qtude de J.Rouch dont les 
résultats ne sont malheureusement que très partiellement publiés. 

- Les relevés aux frontières 
aux frontières avec le Ghana. 

: rien car pas dvenregistrement des Togolais 

( 1 )  TABAH L. et COSI0 (M.1 Mesure de 
sements. Application au Mexique. Population n02, 1970. 

la misration interne au moyen des recen- 

.I. 



ANNEXE N o l  : F I L I E R E S  M I G R A T O I R E S  D E S  O R I G I N A I R E S  DE VO KOUTIME 

A C C R A  

Se r e n d e n t  d i r e c t e m e n t  2 Accra 
Fon t  une  é t a p e  2 Lomé 
Fon t  une é t a p e  2 Lagos 

Fon t  une  é t a p e  d a n s  une  
v i l l e  ghanéenne  
Fon t  é t a p e  d a n s  un a u t r e  p a y s  
a f r i c a i n  

Fon t  é t a p ë  a u  Ghana 
( a c t i v i t é  a g r i c o l e )  

A u t r e  

I 

L O M E  

40% 2 0 3  7 9 %  Se r e n d e n t  d i r e c t e m e n t  2 Lomé ( v i l l e )  5 1  
2 2  8 , 5 %  

1 7  6 %  

1 3  5 %  

5 2 %  

3 1% 

2 0 9 3  

4 0 %  Fon t  u n e  é t a p e  d a n s  un p a y s  k t r a n g e r  

d o n t  Ghana 
Font  une  é t a p e  d a n s  une  v i l l e  
du Togo ( a u t r e  que r é g i o n  m a r i t i m e )  
Se  r e n d e n t  d i r e c t e m e n t  2 l a  
p é r i p h é r i e  d e  Lomé ( a c t i v i t é  
a g r i c o l e )  

F o n t  é t a p e  d a n s  une  v i l l e  d e  l a  
r é g i o n  m a r i t i m e  
A u t r e  

5 2  

37 2 8 %  

7 , 5 %  1 0  

9 635 

6 4,5 

3 1 3 5  
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p ANNEXE No 2 
f 
? 
t. 
I C  

1 

PROFESSION ACTUELLE DU CHEF DE FAMILLE CHEZ LES MIGRANTS 
ORIGINAIRES DE VO KOUTIME A LOME ET A ACCW 

? 

i t  
Non s a l a r i é s  I 

i autres 8 14 r, Blanchisseur 
i: 5 Menuisier 
1:. Maçon 1 
f Mécanicien 
k i Chauffeur 

F T a i l l e u r  
I 

i Pei n t r e  t 1 Charlai-an 

A g r i c u l t e u r  

Autres 

Soudeur forgeron 

Divers manoeuvre 

I 

ACCRA 
-& 

67 

143 

46 

84 

61 

14 

11 

9 

9 

7 

5 
4 

3 

2 

3 

I 

I 
I 

l 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

- LOME 

S a l a r i é s  

dont  

Non s a l a r i é s  

Autres 

Menu i s i e r  

Agr I cu I t e u r  

Revendeuse 

Blanchisseur  

Soudeur Forgeron 

Mécanicien 

Ta I I I eur  

P e i n t r e  

Maçon 
Char I a tan  

Chauf feur  

28 23% 
7 fonc t i onna i res  

73 60% 

20 17% 

17 

12 

10 

10 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 



ANNEXE N O 3  : INDIVIDUS NON PRODUCTIFS AUX DIFFERENTES ETAPES DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE 
( en % )  

K o u t i m e t o  résidant ?i ACCRA 

Etapes  

tivité 

1 2 4 5 6 3 

:lève 

4,s “Ilade 

Zhômeur 9 1 8  3 18 1 5  10 

7 8 6  pprenti * 5 7 6 7 3 5  

TOTAL 93,s 16 3 0  1 5  

3: Durée moyenne de l’apprentissage en . % nombr’e de cas 
8 -10 a n s  I plus de 10 ans 



-.: 2 
4 % .  ....... ...................................... 1) 

2) Age Chcf  de fam%l3.e ......,.................;.............. ..................................................... 
...................... ............ .................................... 3 )  profession actuc!.lc: du C h c f  ¿le f ami l l e  b :. 

liombre dc pcrsoiinc; coi+osant ac tuc l lcment  IC groupc fanlilial ? . .' 
" . t., . . . .  

' . . !  . , , : ,  .. I 

4) Type d ' h a b i t a t i o n  

i -: 1 '  

I., '. . 5) Dates extr6mcs cit. 1:; :.;:;;;rnki.on ............................................ 
6) Date r l ' n r r i v J e  h-Lor;:t': (Accra) ............................................ . .  

, .  

V e n t i l a t e u r  I-/ 
14obilier moderne 1 - *.. / 
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Le nigrarit possède- t - i l  des  t e r r e s  à Vokoutimé ? Nombre dc parcelles ? t e r r e s  

a c q i i s e s  par a c h a t  - p m  h é r i t a g e  - p a r  don. ......-_...................... :i 
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-'I ~e n i p a n t  est-il ï%ticheur  ou d iv ïn  .:-;i*. a-t-il cics pareiltz qxi l e  s o o t  

. -. 
ûu v i l l a c c  ? ;,.. a-t-fi une "soeur ou m e  f i l l e  au couvent ? :-<. .. Cocnent  .. 
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