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I . - AVANT PROPOS 

Ce dossier est consacré à l'analyse des ménages et des con

cessions en Haute-Volta. L'étude de l'organisation familiale et so

ciale est une étape primordiale pour la compréhension du fonctionne

ment d'une population, malheureusement cette étude est ici considéra

blement limitée du fait de la difficulté d'obtenir des informations. 

II existe sûrement un nombre appréciable de monographies ethnologi

ques sur ce sujet, mais leur étude ne peut faire partie, pour diverses 

raisons, de l'actuel dossier. 

Nous nous limitons ici aux analyses des résultats fournis 

par l'enquête de 1960-61 et par le recensement. Ces deux sources per

mettent une étude sur une période étendue (1960-1975) et offrent 

l'avantage de fournir des données nationales,ethniques et départemen

tales généralement comparables entre elles. 

Il existe une difficulté de définition des unités familiales 

et sociales lors d'une enquête nationale ou d'un recensèrent général, 

étant donné que la structure et la composition de ces unités varient 

selon les coutumes et l'habitat auxquels elles sont liéeSy/En Haute-

Volta, on dénombre une soixantaine d'ethnies. Les définitions adoptées 

doivent dès lors être assez générales afin de pouvoir s'appliquer à 

tous les cas. Aussi, il ne faudra pas chercher dans les données ci-

dessous une analyse très fine de la réalité sociale appréhendée, mais 

plutôt quelques indications sur son contour. 

Pour les besoins de l'enquête de I96O-6I, la concession est 

définie comme l'ensemble des personnes qui habitent ensemble et pren

nent leurs repas ensemble. Le ménage désigne la cellule élémentaire 

J\V< . fondée sur le mariage. Une telle cellule est normalement composée d'un 

homme, de son épouse ou de ses épouses, et des enfants non mariés vi

vant avec eux. Il peut s'y joindre d'autres personnes isolas î ders 

enfants adopti.Cs, ascendants ou collatéraux, etc. Un veuf ou une v«nv», 

un divorcé ou une divorcée P.vec des enfants non mariés constituant 

également des cellules familiales élémentaires. 

Pour le recensement de 1975» la concession est définie commfl 

l'ensemble dee. habitations délimité par une clôture continu-» qu;' neu+-

abriter les pe*-e-»nnes d'une même famille on de plusieurs familles. 

Un*-* ''•''mille peut être constituée par un ménage ou plusieurs ménages. 

Les ménages complets sont en principe constitués par un homme mari» 

à une ou plusieurs Épouses, les enfants célibataires nés de leur union 

SJO-VB-

f-Jfi, 
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et, s'il y a lieu, d'autres enfants célibataires d'unions précédentes, 

des ascendants, descendants, collatéraux et autres./ 

Dans les deux enquêtes, les définitions sont vagues mais 

fort semblables, on peut donc penser que les résultats de 1960-61 et 

de 1975 sont comparables. 

L'enquête de 1960-61 fo\irnit beaucoup plus d'informations 

sur les concessions et les ménages que ne le fait le recensei-ent de 

1975» notamment sur les caractéristiques matrimoniales des chefs et 

sur la structure de la concession et du ménage. Etant donné la sta

bilité de la nuptialité observée durant la période 1960-61 - 1975 

et le peu de modifications au sein de l'organisation familiale au 

cours de la. période, on peut considérer que les résultats de 1960-61 

donnent une image assez représentative de la situation en 1975* 



2. - DONNEES GLOBALES 

On a dénombré au recensement de 1975» 500 087 concessions 

contre 459 579 en 1960-61, les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouaga

dougou n'étant pas .incluses dans ce dernier chiffre. En 1975» ces 

deux centres comptent 32 029 concessions, soit 6,4 % du total. Si on. 

retranche ce chiffre des données du recensement, on obtient 468 058 

concessions, soit une faible augmentation sur 15 ans de 6,8 $ (soit 

0,4 i° par an). L'accroissement des concessions étant plus faible que 

celui de la population, il en résulte des tailles moyennes de conces

sions plus élevées en 1975 qu'en 1960-61 : 11,3 contfe 9»4 personnes 

par concession. 

Le nombre total des ménages recensé en 1975 est de 993 221. 

La comparaison avec les données de i960 impose les mêmes remarques 

que pour les concessions en ce qui concerne Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso. En soustrayant ces deux centres des données de 1975» le 

nombre des ménages est passé de 825 627 en 1960-61 à 942 488, soit 

une augmentation en 15 ans de 14 i° (0,9 f° annuellement). On observe 

donc également une taille moyenne des ménages légèrement plus éle

vée en 1975 qu'en 1960-61 : 5»2 personnes par ménage en 1960-61 con

tre 5,7 en 1975* 

Dans la suite du dossier, les villes de Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso sont toujours exclues des données de 1960-61 et incluses 

dans celles de 1975» ce qui peut expliquer, en partie, certaines va

riations. Nous croyons toutefois que ceci est négligeable et ne nuit 

pas de façon significative à la. comparabilité des données étant don

née la faible importance des populations ouagalaise et bobolaise. 



3. - LES CONCESSIONS 

3.1. - Taille des concessions 

La comparaison entre i960 et 1975 de la répartition des 

concessions selon la taille est difficile du fait de variations 

dans les catégories. Le tableau 1 permet toutefois certaines compa

raisons. 

Tableau 1. - Répartition des concessions selon la taille, Haute-Volta 

1960-61, 1975* 

1960-

T a i l l e 

1-5 

6-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41 e t p lus 

To ta l 

61 

Répa r t i t i on 

33,8 

38,2 

21 ,2 

4 , 3 

1,4 

1.1 

100,0 

1975 
I 

T a i l l e 

1 

2 -4 

5-9 

10-19 

20-29 
30-39 

40 e t p lus 

To ta l 

R épa r t i t i on 

2 , 5 

19,2 
37,6 

28,0 

7 ,3 

2 , 6 

2 , 8 

100,0 

Taille moyenne 9,4 11,3 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 192 ; Recensement de 1975, 
volume 1, p. 83. 

En 1960-61, 72 f> des concessions comptent 10 personnes ou 

moins ; en 1975, les concessions de moins de 10 personnes ne comp

tent que pour 59,3 % de l'ensemble des concessions. Il est difficile 

de voir où s'est opéré le plus grand changement, mais il semble que 

ce soit au niveau des concessions de 5 personnes et moins. 
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La taille des concessions est fonction du nombre moyen de 

ménages dans la concession. Le tableau 2 indique que la majorité des 

concessions ne regroupe qu'un seul ménage. Ce tableau suggère égale

ment un très léger changement au cours de la période dans la compo

sition en ménages'des concessions : on observe, en effet, une très 

légère augmentation du nombre moyen de ménages par concession qui 

passe de 1,8 en i960 à 2,0 en 1975* Ce changement se traduit surtout 

par une plus grande importance des concessions de plus de deux ména

gés, et plus spécialement de 5 ménages et plus. 

Tableau 2. - Répartition des concessions selon le nombre de ménages 

Haute-Volta, 196O-6I, 1975 

Nombre de 
ménages 

1 

2 

3 

4 

5 et + 

Total 

1960-61 

61,5 

22,3 

7,6 

3,9 

4,7 

100,0 

1975 

57,7 

19,7 

9,6 

5,0 

8,0 

100,0 

Nombre moyen 
de ménages 1,8 2,0 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 200 j Recensement 
de 1975, volume 1, p. 85. 

3*2. -Sexe et âge, des chefs de concessi on 

La très grande 'imajorité des chefs de concession sont des 

hommes (96,2 f en 1975 et 99,4 c/> en 1960-61). Il faut cependant 

noter que la. proportion des femmes chefs de concession marque en 

1975 une sensible augmentation par rapport à 1960-61 : elle passe de 

0,6 à 3,8 Vo. 

Le tableau 3 indique qu'environ 50 i<- des chefs de conces

sion ont moins de 50 ans. On observe un certain vieillissement des 

chefs de concession, du moins chez les chefs de sexe masculin : 

l'âge moyen des chefs de concession de sexe masculin passe de 49 à 

52 ans. 
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Tableau 3- - Répartition des chefs de concession selon l'âge et 

âge moyen, sexe masculin, Haute-Volta, 1960-61, 1975 

Année 

1960-61 

1975 

Age 

15-19 

0,4* 

0,4 

20-29 

6,8 

7,4 

30-39 

21,1 

19,0 

40-49 

27,1 

23,0 

50-59 

21,3 

21,7 

60-69 

15,2 

2E 
ri 1 

70 
e t + 

8,1 

s , 5 * * 
I 

Tota l 

100,0 

100,0 

Age 
moyen 

49 ani 

52 anr 

* 14-19 ans 
** 60 ans et plus 
Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 196, Recensement de 1975» 

Volume 1, annexe. 

Le tableau 4 montre que plus de 30 % des hommes de 15 ans 

et plus sont chefs de concession. Les chances d'être chef de conces

sion augmentent avec l'âge. L'accroissement des concessions plus 

faible que celui de la population, et l'importance grandissante des 

femmes chefs de concession expliquent probablement qu'à tous âges, 

on observe en 1975 plus faible proportion d'hommes chefs de conces

sion qu'en 1960-61. 

Tableau 4. - Proportion de chefs de concession .pour 100 hommes de 

chaque groupe.d'âge, Hauté-Volta, 1960-61, 1975. 

Année1 

I96O-6I 

1975 

I 
Age 

15-19 

0 ,9* 
M 

20-29 

9,9 

9,7 

30-39 

37,3 
31,2 

40-49 

63,9 
51,0 

"50-59 

79,1 

64,1 

60-69 

86,3 

75 

70 
e t + 

88,4 

, 7** 

To ta l 

37,5 

31,7 

* 14-19 ans 
*•* 60 ans et plus 
Source : Enquête 196O-61, tome 1, p. 197, Recensement de 1975, 

annexe. 

En 1975, les âges moyens d'accès au titre de chef de con

cession et de ménage ont été ca.lculés plutôt que les âges moyens des 

chefs, parce que plus pertinents et non biaises par la structure par 
ts 1 

age . 

La méthode de Hajnal, généralement utilisée pour calculer l'âge 
moyen au mariage a ici été utilisée pour le calcul des âges moyens 
d'accès au titre de chef. 
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Pour 1975, l'âge moyen d'accès pour le sexe masculin au titre 

de chef de concession est de 40 ans, soit en moyenne 13 ans après le 

mariage. 

D'après les résultats de 1960-61, la taille des concessions 

dont le chef est une femme est en moyenne faible (3,6 personnes). La 

taille moyenne des concessions augmente avec l'âge du chef, comme 

l'indique le tableau 5* Ceci est dû d'une part au fait des possibili

tés croissantes avec l'âge d'acquérir d'autres épouses et d'autre 

part, à. la fécondité cumulée des épouses. 

Tableau 5. - Taille moyenne des concessions selon l'âge du chef, Haute-

Volta, 1960-61, 1975 

Année 

1960-61 

1975 

15-19 

5,4* 

6,7 

20-29 

5,6 

6,7 

30-39 

7,1 
9 ,0 

Age 

40-49 

8,9_ 

10,9 

50-59 

10,6 

12,2 

60-69 

11,8 

1-3 

70 
e t + 

12,3 

, 7 * * 

* 14-19 ans 
** 60 ans et plus 
Source : Enquête 1960-61 tome 1, p. 197 ? Recensement de 1975 -

Volume 1, p. 84 

L'augmentation de la taille moyenne des concessions obser

vée au niveau globa.1 se retrouve à tous les âges de chef. 

3.3. - Etat matrimonial des chefs de concession 

Seule l'enquête de 1960-61 fournit des données actuellement 

disponibles relatives à l'état matrimonial des chefs de concussion. 

Comme nous 1'a.vons mentionné plus haut, nous considérons que ces ré

sultats donnent une ima.ge aee.ez représentative de la situation en 1Ç7; 

3«3*1» - Sexe masculin 

Lee- deux tableaux suivants permettent d'analyser d'une part, 

la répartition pour un âge donné, des chefs de concession selon l'état 

matrimonial (tableau 6) et, d'autre part, la proportion de chefs de 

concession pour 100 hommes de chaque état matrimonial, pour un âge 

donné (tableau 7)-
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Tableau 6. - Répartition des chefs de concession selon l'âge et 

l'état matrimonial, Haute-Volta, 1960-61. 

E t a t 
matr imonial 

C é l i b a t a i r e s 

Mariés 

Monogames 

Polygames 

Veufs 

Divorcés 

To ta l 

« 

14-19 

75,2 

22,4 

2 , 4 

-

-

100,0 

20-29 

16,6 

65,2 

14,7 

1,9 

1,6 

100,0 

30-39 

2 , 0 

64,1 

30,9 

1,7 

1,3 

100,0 

Age 

40-49 

1,1 

53,6 

40,4 

3,9 

1,0 

100,0 

50-59 

0 ,3 

48,3 

44 ,9 
5,2 

1,3 

100,0 

60-69 

0 ,4 

47,4 

44,2 

7,1 

0 , 9 

100,0 

70 e t 
+ 

0 ,3 

45,5 

44,1 

9,1 

1,0 

100,0 

To t a l 

2 , 3 

53,7 

38,4 

4 ,5 . 

1,1 

100,0 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 197. 

Les célibataires chefs de concession constituent une très 

faible part de l'ensemble des chefs de concession (2,3 %). Les céli

bataires ne représentent une fraction importante des chefs de 

concession que chez les moins de 30 ans. Il s'agit souvent d'un fils 

devenu chef de concession à la suite du décès de son père. Il faut 

également mentionner que le mariage est assez tardif chez les hommes 

(l'âge moyen au mariage en 1960-61 est de 26 ans). Après 30 ans, les 

chefs célibataires sont peu nombreux, ce qui s'explique en partie 

par la. généralisation du maria.ge. 

Les mariés représentent 92,1 c/° des chefs de concession. 

Le tableau 6 indique qu'une plus grande partie des chefs de conces

sion est monogame : au total 54 '/: sont monogames et 38 cï sont poly

games. Par contre, le tableau 7 fait apparaître qu'un polygame a dp 

plus grande cha.nce qu'un nonogai.ie d'être chef de connee.sion. 7-e 

lien entre In polygamie, le preetige et Ie titre de chef dn conces

sion pourrait expliquer, en partie, ces plus grandes chances. 
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Tableau 7* - Proportion de chef de concession pour 100 hommes de 

chaque état matrimonial, par âge, Haute-Volta, 1960-61. 

Etat 
matrimonial 

C é l i b a t a i r e 

Mariés 

Monogames 

Polygames 

Veufs 

Divorcés 

To ta l 

14-19 

0,8 

5 ,7* 

12 ,4* 

-

-

0,9 

_ 

20-29 

3,1 

16,5 
26,6 

16,9 

10,7 

9,9 

30-39. 

5,6 

40 ,0 

52,0 

28,0 

19,8 

37,3 

Age 

40-49 

16,6 

63,0 

72,8 

60,7 

33,4 

63,9 

50-59 

17,0 

77,1 

87,0 

64,5 

57,8 

79,1 

60-69 

40 ,6* 

85,9 

92,8 

66,7 

56,0 

86,3 

70 
e t + 

33,1 

89,4 

98,3 

61,9 

58,4 

88,4 

To t a l 

2 ,6 

48 ,4 
72,1 

53 ,6 

27,6 

37,5 . 

* Chiffres peu. significatifs en raison de la faiblesse des effectifs. 
Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 198 

En ce qui concerne les veufs et les divorcés le pourcentage 

global n'a guère de signification, du fait que la grande majorité 

des personnes de cette catégorie est âgée et à cause des petits 

nombres. 

3.3*2. - Sexe féminin 

La très grande majorité des femmes chefs de concession 

(82 %) sont veuves, et elles ont en moyenne plus de 50 ans ce qui 

explique la plus petite taille des concession dont elles sont chef? 

l'époux est décédé et les enfants,souvent mariés, ont pu quitter 

la concession. Les effectifs sont toutefois trop faibles pour per-net-

tre une analyse détaillée. 
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4* - LES MENAGES 

4.1. - Taille des ménages 

La variation dans les catégories de taille des ménages dans 

l'enquête et le recensement, limite l'analyse à de grands groupes de 

tailles. 

En 1960-61, 50,1 io des ménages ont moins de 5 personnes, 

cette proportion descend à 45,8 i en 1975* On a par ailleurs déjà 

remarqué la sensible augmentation de la taille moyenne des ménages 

qui passe de 5,2 à 5,7 personnes durant la période 1960-1975 

(tableau 8). 

Tableau 8. - Répartition des ménages selon la taille, Haute-Volta, 

1960-61, 1975 

1960-61 

T a i l l e 

1-2 

3-4 

5-9 
10-15 

16 e t p lus 

To t a l 

R épa r t i t i on 

16,5 

33,6 

40 ,8 

8,1 

1 ,0 

100,0 

T a i l l e moyenne 5,2 

1975 

T a i l l e 

1 

2-4 

5-9 
10-19 

20 e t p lus 

To ta l 

R épa r t i t i on 

5,1 

40,3 

41,3 
12,6 

0 ,7 

100,0 

5,7 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 207 J Recensement de 1975, 
volume 1, p. 86. 

4.2. - Sexe et age des chefs de ménage 

En 1960-61, 96,4 i° des chefs de ménage sont de sexe mascu

lin, contre 3,6 $ de sexe féminin. En 1975, on compte un peu plus de 

femmes chef de ménage, soit 5,4 i~* 
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Tableau 9* - Répartition des chefs de ménage selon 1' 

Haute-Volta, 1960-61, 1975. 

et le sexe, 

Année et 

1960-61 

Masculin 

1975 

Masculin 

Féminin 

-, Total 

15-19 

1,2* 

1,2 

1,5 

1,2 

. 

20-29 

18,5 

16,5 

8,3 

16,1 

30-39 

27,7 

25,6 

13,7 

24,9 ' 

Age 

40-49 

23,0 

21,6 

19,5 

21,5 

50-59 

14,8 

16,7 

21,9 

17,0 

60-69 

9,8 

70 et 
T 

5,0 

18,4** 

35,1** 

1?,2** 

Total 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

* 14-19 
** 60 ans et plus 
Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 209 5 Recensement de 1975, annexe. 

Le tableau 9 indique qu'en 1960-61, 47,4 i des chefs de 

ménage de sexe masculin ont moins de 40 ans, et qu'en 1975, ceux-ci 

ne représentent pltis que 43» 3 fc de l'ensemble. Les chefs de ménage 

de sexe féminin sont plus âgés : 57 °h ont 50 ans et plus. On assiste 

vra-isemblablement à un recul de l'âge moyen des chefs de ménage : 

pour le sexe masculin, l'âge moyen passe de 43 à 45 a n s durant la 

période 1960-1975 (tableau 10). Etant donné les faibles effectifs de 

femmes chefs de ménage, l'écart dans les âges moyens n'est peut-être 

•pas révélateur d'une tendance. 

L'âge moyen d'a.ccès au titre de chef de ménage pour le sexe 

masculin est de 27,8 ans, en 1975. 

Tableau 10. - Age moyen des chefs de ménage selon le se7.e, Hautr-

Volta, 1960-61 et 1975. 

Sex° 

Masculin 

Péminin 

1960-^1 

43 

44 

1975 

45 

53 

Source : Recensement de 1975, volume 1, p. 88, 
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Le tableau 11 montre que plus de 60 % des hommes de plus de 

15 'ns sont chefs de ménage. Les chances d'être chef de ménage augmen

tent avec l'âgeT Encore une fois, on observe un recul de l'âge moyen 

des chefs de ménage durant la période 1960-75* 

Tableau 11. - Proportion de chefs de ménage pour 100 personnes de chaque 

sexe et groupe d'âge, Haute-Volta, 196O-6I, 1975 

Année et sexe 

1960-61 

Masculin 

Féminin 

1975 

Masculin 

Féminin 

Age 

15-19 

4,5* 

0,6 

3,7 

0,3 

20-29 

47,0 

1,2 

40,4 

0,9 

30- 39 

85,6 

1,9 

80,5 

2,1 

40-49 

94 ,-9 

3,1 

91,3 

4,5 

50-59 

96,5 

5,0 

94,4 

7,8 

60-69 

96,0 

5,1 

70 et 
+ 

94,7 

4,4 

93,7** 

11,8** 

Total 

65,3 

2,2 

60,7 

3,3 

* 14-19 ans 
** 60 ans et plus 
Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 210 ; Recensement de 1975, annexe. 

En 1960-61, 2,2 °Jb des femmes de 14 ans et plus sont chefs de 

ménage ; en 1975, chez les 15 ans et plus, cette fraction augmente 

légèrement et atteint 3,3 %• 

La taille des ménages varie selon l'âge et le sexe des chefs 

comme l'indique le tableau 12. 

Tableau 12. - Taille des ménages selon l'âge et le sexe du chef de mé

nage, Haute-Volta, 1960-61 et 1975. 

Année et sexe • 

1960-61 

Masculin 

Féminin 

Total 

1975 
Total 

15-19 

3,0* 

2,1* 

3,0* 

3,4 

20-29 

3,6 

3,0 

3,6 

4,0 

Age 

30-39 

5,1 

3,6 

5,0 

5,5 

des chef 

40-49 

6,0 

3,3 

5,5 

6,7 

s 

50-59 

6,3 

2,6 

6,2 

6.7 

6O-69 

6,0 

2,7 

5,9 

5,i 

70 et 
+ 

5,7 
1,8 

5,5 

3*-* 

** 14-19 ans 
** 60 ans et plus 
Source : Enquête I96O-61, tome 1, p. 210 ; Recensement de 197^, volume 1, 

P. 87 
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Jusqu'à 60 ans, la taille des ménages augmente avec l'âge 

du chef, comme l'indique le tableau 12. On observe également que 

l'augmentation de la taille du ménage, observée au niveau global de 

i960 à 1975, se manifeste à tous les âges des chefs de ménage. En 

1960-61, la taille moyenne des ménages dont le chef est de sexe fémi

nin est de 3 personnes, contre 5,3 dans les cas où le chef est de sexe 

masculin. 

4*3* - Etat matrimonial des chefs de ménage 

Le tableau 13 indique la répartition des chefs de ménage 

selon le sexe et pour le sexe masculin, selon le nombre d'épouses. 

La majorité des chefs de ménage sont des hommes monogames. La fraction 

des polyga,mes et des hommes sansépouse chefs de ménage augmente avec 

l'âge, suivant l'importance grandissante avec l'âge de la polygamie et 

du veuvage. 

Tableau 13. - Répartition des chefs de ménage selon le sexe, le nom

bre d'épouses et l'âge, Haute-Volta, 1960-61. 

Sexe e t nom
b r e d ' é p o u s e s 

Mascu l i n 

Polygame 

Monogame 

Sans épouse 

Féminin 

Sans époux 

T o t a l 

Age 

14-19 

3,1 

7 1 , 0 

15 ,7 

10 ,2 

1 00 , 0 

20 -29 

11 ,2 

7 9 , 2 

6,1 

3 ,5 

100,0 

30-39 

2 5 , 5 

67 , 8 

4 , 1 

2 , 6 

100,0 

40-49 

36 ,1 

55 ,2 

5 ,3 

3 ,4 

100 ,0 

50-59 

40 , 2 

49 , 1 

6,1 

4 , 6 

10 0,0 

60-69 

41 ,2 

4 6 , 9 

7 ,4 

4 , 5 

10 0,0 

70 e t 
+ 

4 0 , 4 

4 5 , 9 

9 , 8 

3 ,9 

1 00 , 0 
— , - , •• mm 

T o t a l 

2 9 , 5 

6 1 , 0 

5 ,9 

3 ,6 

100 ,0 
L, . 

Source ! Enquête 1960-61, tome 1, p. 213 
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5. - LES CONCESSIONS, LES MENAGES ET LA NUPTIALITE 

Les caractéristiques de l'unité familiale sont largement 

fonction de la nuptialité et du système de parenté. Les autres phé

nomènes démographiques, fécondité, mortalité et migration intervien

nent également, mais leurs effets sont moins bien saisis. 

La taille moyenne des concessions est fonction à la fois 

du nombre de ménages et de la taille moyenne de ceux-ci. La taille 

moyenne des ménages varie selon l'intensité de la polygamie, de la 

fécondité des femmes, de la mortalité ainsi que l'âge au mariage. 

En effet, les ménages augmentent de taille du fait des naissances et 

de la conclusion d'unions polygames ; leur taille diminue avec les 

décès. La migration intervient également, de façon définitive ou tem

poraire. L'âge au mariage joue un double role : s'il est tardif, il 

entraîne une taille élevée pour la cellule d'origine - le fils res

tant longtemps au sein du ménage paternel ; s'il est précoce, il 

permet la. création d'une nouvelle cellule ce qui entraîne une dimi

nution de la taille de la cellule d'origine mais peut entraîner 

l'existence d'une taille importante pour la nouvelle cellule, étant 

donné son "espérance de vie" élevée. 

Le nombre de ménages dans la concession peut être relie* 

à la polygamie, où le décès d'un polygame donne naissance à autant 

de cellules que le nombre d'épouses. Il faut toutefois tenir compte 

du lévirat,ou, de » façon plus générale, de la récupération des 

veuves dans une unité familiale. 

Nous avons distingué deux concepts : l'âge moyen des chefs 

et l'âge moyen d'accès au titre de chef, le second présentant l'avan

tage de n'être pas biaisé par la structure par âge des chefs. 

Il a été vu, que la grande majorité des chefs de concession 

et de ménage sont des individus ayant déjà été mariés. Les chefs 

célibataires sont en effet des ca.s plutôt rares. L'âge d'accès au ti

tre de chef de ména.ge sera donc plus élevé qu.e l'âge moyen au mariage. 

En effet, pour le sexe masculin, l'âge moyen d'accès au titre de chef 

de ménage est de 27»8 ans et l'âge moyen au mariage est de 27»2 ans, 

soit 7 mois d'écart. On a également pu constater qu'il ne suffit pas 

d'être chef de ménage pour avoir accès à l'autorité de la concession : 

en 1975» au niveau national, on observe un écart d'âge de 12 ans entre 

l'âge moyen d'accès au titre de chef de ménages et celui d'accès au 

titre de chef de concession. 
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La taille des concessions et des ménages augmente avec 

.l'âge ce qui traduit l'influence de la fécondité des épouses et la 

polygamie qui, toutes deux, ont des effets cumulatifs avec l'âge de 

l'époux : un homme âgé a, toutes choses égales par ailleurs, plus 

de chance d'avoir plus d'enfants et plus d'épouses qu'un homme 

jeune. 

Les ménages et concessions dont le chef est de sexe fémi

nin ne peuvent enregistrer une augmentation de leur taille uniquement 

du fait de la fécondité, 1" polygamie ne jouant pas. Le fait que les 

femmes chef de ménage ou de concession sont surtout des veuves limite 

donc l'accroissement des tailles des ménages et des concessions. 

L'augmentation de l'importance des femmes chefs de ménage 

et de concession peut être due, en partie, au léger accroissement de 

l'importance du veuvage et des divorcés observé durant la période 

1960-1975* Ceci traduit peut-être l'amorce de modification dans les 

comportements relatifs à la récupération des veuves et des divorcées 

dans une unité familiale. Ceci reste une hypothèse à vérifier. 
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6. - LES CONCESSIONS ET MENAGES SELON L'ETHNIE ET LA RELIGION 

L'enquête de 1960-61 fournit quelques informations relatives 

aux unités familiales pour la. strate géo-ethnique, l'ethnie et la 

religion. 

6.1. - La strate géo-ethnique 1 

Le tableau 14 reproduit les informations disponibles selon 

les strates géo-ethniques. 

Tableau 14. - Taille moyenne des concessions selon la strate géo

ethnique, 196O-6I. 

Strate 

Nord 

Yatenga 

Mossi Central 

Bissa 

Goùrmantché 

Gourounsi 

Ouest 

Sénoufo 

Lobi 

Total 

Personnes par 
concession 

6,4 

9,6 

8,1 

9,6 

14,1 

10,4 

10,1 

15,9 
10,7 

9,4 

Ménage par 
concession 

1,62 

1,65 

1,44 

1,72 

2,84 

2,04 

2,21 

3,05 

1 ,88 

1,78 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 193 et 201. 

Ce tableau fait apparaître des variations importantes dans 

les tailles moyennes selon le nombre de personnes et de ménages par 

concession. Les écarts vont de 6,4 personnes par concession au Nord 

à 15,9 personnes dans la strate Sénoufo ; de 1,44 ménage par conces

sion dans la strate Mossi Central à 3,05 dans la strate Sénoufo. 

Ces données pondèrent, à la fois l'organisation ethnique 

et le milieu géographique. Il est vrai qu'en Haute-Volta, les ethnies 

sont fortement concentrées dans des régions données. 

Voir carte 1 
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Carte 1. - Les S t r a t e s géo-e thniques en 1960-61 
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6.2. - L'ethnie1 

La taille des concessions et des ménages varient considéra

blement avec le groupe ethnique', comme l'indique le tableau 15. 

Les concessions et les ménages les plus restreints se re

marquent chez les Peuls. Les concessions les plus nombreuses se re

trouvent chez les Goùrmantché et chez les Sénoufo. Ces deux groupes 

ont toutefois des tailles moyennes de ménages identiques à celles 

du niveau, national ; ils doivent donc enregistrer un nombre élevé 

de ménages par concession. Ces données ne sont pas disponibles par 

ethnie, mais le tableau 14 indique effectivement que l'on trouve un 

nombre élevé de ména.ges par concession dans les strates où ces deux 

groupes sont majoritaires. 

On observe une relation entre la taille des ménages et la 

polygamie : plus la polygamie est importante chez un groupe ethnique, 

plus élevée est la taille des ménages. La fécondité intervient éga

lement, le nombre d'enfants étant d'autant plus grand qu'il y a 

d'épouses. 

On observe une variation considérable dans les âges moyens 

des chefs. Ainsi, chez les Gourounsi et les Lobi, l'âge moyen des 

chefs de ménage est de 39 ans alors qu'il est de 46 ans chez les 

Mossi. De même pour l'âge moyen des chefs de concession qui passe 

de 44 ans chez les Gourounsi à 53 ans ches les Goùrmantché. 

1 
Les groupes ethniques étudiées sont , en fait, un regroupement 
d'ethnies - Voir Appendice 1. 
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L'écart séparant l'âge moyen des chefs de ménage et des 

chefs de concession varie également selon les ethnies : de 5 ans 

chez les Gourounsi (39 contre 44 ans) et les Mossi (46 contre 51 ans) 

à 11 ans chez les Goùrmantché (42 contre 53 ans). 

On n'observe pas de lien direct entre la précocité ou le 

retard du mariage et les Sges moyensdes chefs. Il est vrai que le cal

cul de l'âge moyen d'accès au titre de chef serait plus indiqué et 

révélerait peut-être une relation étroite avec l'Sge .au mariage. 

Faute de données, ce calcul n'a pas été fait. 

Enfin, l'importance de la fraction des femmes chefs de mé

nage varie de façon importante passant de 2 % chez les Mossi à 7»7 i° 

chez les Lobi, Dagari. On n'observe pas de relation directe entre 

l'importance des femmes chefs de ménage et l'importance des veuves 

et divorcées chez les différentes ethnies. Il est vrai que ce phéno

mène doit être relié aux règles et structures de parenté, ainsi qu'au 

rôle de la femme dans les différentes ethnies. 

Les deux tableaux suivants indiquent, d'une part la répar

tition, pour une ethnie donnée, des chefs de concession de sexe mas

culin selon l'état matrimonial (tableau 16) et, d'autre part, la 

proportion des chefs de concession pour 100 hommes de chaque état 

matrimonial, pour une ethnie donnée (tableau 17)-

Le tableau 16 présente des résultats grandement influencés 

par la structure pa„r âge des populations. On a vu, par exemple, que 

lee célibataires chefs de concession constituent des cas plutôt 

ra.res et se retrouvent essentiellement chez les jeunes. Ces résultats 

sont également influencés par la structure matrimoniale de la popu

lation. Ainsi, on observe une plus faible importance relative des 

ch-'fs de concession polygames chez les Goùrmantché, Bobo, Mandingue 

et Peul. Or, dans ces groupes, la polygamie est relativement moins 

importante. L'inverse est vrai chez les Mossi et les Séno\ifo. 
1 

Le tableau 17 présente des résultats non influencés pa.r 

la structure par âge et la. structure matrimoniale. La fraction des 

hommes chefs de concession varie chez les différentes ethnies : 

ainsi, chez les Goùrmantché, seuls 22 y des hommes sont chefs de 

concession alors que chez les Peuls, ce pourcentage atteint 46,5 /'• 

Ceci est à relier avec la taille des concessions. 



- 21 -

CO 
03 

to 
<cfl 

CO 

r * 

o 
A 3 

S _ ^ 

ca • r t 

r r t 

? 
CJ 
CO 

d 
Ë 

• H 
Q) 
CO 

01 
T i 

G 
o 

f t 
Ul 

w 
a) 
V 
C 
o 
o 
03 

T i 

U l 

(rt 
0) 

A 
o 
CO 
03 

• r i 

G 
0 

• r t 

p 
• H 
P 
M 

m 
P 4 

NO) 

f r ! 

V O 

è 
vo 
O N 
1 " 

. . 
d 

p 
l - l 

O 

r * 

1 
a> 

p 
f l 
rt 
m 
. 

03 
• r t 

ë 
p 
CD 

_ 
r r t 

P 
0) 

OJ 
r H 

m 
• r t 

c 
O 

s 
• M 

u • Ç 3 

d 
E 

- P 

d 
+' 
NO) 

_ r H 

c 
0 

r H 

03 
CO 

« 
y — ^ . 

Ul 

3 
T i 
C 
O 

CH 

c 
O 

o 

VO 

3 
cfl 
03 

rH 

m 
B* 

. 

eu 

o* 
•rt 
G 
,G 
- p 
0) 

eu 
P i 

3 o 
u 
e 

H 
ni 
H 
G 

o 
E 
H 
U 

• P 
ni 
B 

P 

d 
P1 

_q 

r H 
Cfl 

4 * 
o 

EH 

rH 

CU 
FL, 

•rH 
,_ 
o 

r H 

o 
« H 
3 
O 
C 

"CD 
CO 

9 
O - H 
M co 

9 o 
ci 

CD 

l Eo 
G G 
Cfl - r t 
S -d 

o 
r° 
o pq 

NO) 

-CI 
1 o 

rH P 

3 c O cfl 
C5 0 

cfl 
CQ 

CO 
mt 
PP 

• H 

CD 

C0 

o 

r f N 

*ft CVJ 

VD 

•. 0 — 

*** 
m 

•T— 

C— 
• n 

O 

- s t 
t . 

vo 

LfN 

* CM 

t— 
t . 

T— 

vo 
- 4 

-— 

LTN 
t * 

C— 

m 
CM 

eu 
H 

•H 
ni 

4_ 

| >0> 

C
él

: 

M
ar

 

t— 
* N 

N N 
LTN 

- s t 

« N N 

r— 

- - J -
m 

O N 

- t t 

"*t 
•» **t 

- t 

LfN 
t . 

VO 
' s f 

vo 
» O N 

LTN 

r— 
» O N 

L fN 

r -

*. 
k — 

V O 

- N 

T— 

LfN 

KN 
t t 

CO 
«s f 

<D 
S 
d 
bo 
o 
G 
O 
S 

* s t 
• k 

co 
N N 

O N 
t« 

T — 

CM 

CD 

» 
T — 

^r 

LTN 
• i 

V O 

t t 

O N 
t . 

- s t 
N N 

U N 
t . 

CO 
OJ 

CJN 

» r— 
CM 

O 
t * 

O N 
CM 

LfN 

m 
«=t 
N N 

N N 

«• LfN 

-"t 

03 

Ë 
CTl 
bO 
> 3 

r A 
O 

( M 

U N 
t . 

t t 

" s t 

•* CM 

V D 
- N 

LfN 

N N 

« V O 

V O 

•» ON 

LfN 

•* 
c-

CM 
- N 

O N 

O 
« t— 

U N 
t . 

V O 

N N 

« N N 

<rt 3 
03 

> 

o -
0 . 

i — 

C— 
t . 

O 

t— 
• t 

T -

T — 
- N 

CM 

VO 
* m 

OJ 

<7\ 
40* 

T— 

L P . 
Vb 

T -

f ^N 

« 
T -

^ 
• 4 

O 

O 
t h 

s — 

"01 
O 
f-! 

o 
r» 

• H 
PI 

O 
m 

eo 
eo 
*-

O 
m * 

O 
o 
•— 

o 
• b 

o 
o 
^-

o 
p 

o 
o 
-— 

o 
t » 

o 
o 
*-

o 
m 

o 
o 

o 
• h 

o 
o 

o 
t n 

o 
o 
-~ 

o 
m 

O 
O 
-— 

o 
« 

o 
o 
k— 

r H 
Cfl 

- P 
O 

BA 

ON 
ON 

0) 
B 
O 
P 

VO 

ci 
VO 
ON 

eu 
p 
<0J 
3 
o* 
G 

eu 
o 
U 

o 
co 



- 22 -

- p 
cfl 

4 * 
Nfi-

« 
s t * 
Kl 

-C 
o 
0 ' 

-d 

co 
0> 
B 
Ë 
O 

X 

C j 
CJ 
« î — 

f l 

s o 
12), 

c 
o 

- H 
CO 

co 
Oi 

o 
G 
o 
o 

0) 
T J 

C M 

0 ' 

A 
0 

a> 
T7 

K 

r. 
0 

•r-l 
• P 
f l 
f ) 
tx 
o 
M 

P i 

_. 
vc 

l 
O 
vc 
O N 

-̂— 
n 

cfl 
+* 
r r t 
O 

O 
i 

0 ' 
- p 

!-
rt 
te 

•• 
o> 

• M 

c 
A 
+3 

9 
_ 
r H 

C 
O 

r H 
0) 
ta 

_ H 
cfl 

•rH 
C 
0 
Ë 

• H 

f ' 
4 » 
Cfl 
Ë 

G 

o-

rH 

f, 

eu 
G 
c f 

•-H 

g J3 
- p 
03 

03 
CX 
G 
o 
u 
o 

- 1 
Cfl 
H 

G 
O 
Ë 
H 

f-l 
P 
cfl 
Ë 

P 
rt 
p 

W 
. -. 

i-H 
Cfl 

p 
O 

EH 

H 
G 
eu 

PH 

•H 
- O 
O 

y ! 

o 
« H 
G 
o 
C 

*a> 
co 
i 
G 
rt 
O 
fH *H 
3 co 
O 

O 

03 

c bo 
cfl C 

t i 

o 
^ 
o 
m 

* > - _ , 
1 X ! 
fH O 
G P 
o c O cfl 

Ë 

cfl 
co 
co 
•rt 
PH 

•H 
ci-
co 
O 
S 

vo 
» 

OJ 

CM 

« 
N N 

CNJ 

« 
* f 

U N 
-4. 

O 

t— 
m 

u s 

t * 
•k 

rr \ 

T— 
9* 

C\J 

•ï— 

« 
T -

V D 
9 * 

t ~ 

(NI 

» 
CM 

eu 
U 

• r | 

d 
p 
d 

X "03 
•rH - r t 
r H fH 
"03 Cfl 

o S 

t t 
• co 

, - t 

t— 
» 

LfN 
U N 

O 
• 1 

CO 
N N 

CO 

-. 
U N 
CM 

t t 
9k 

vo 
N N 

O 
« 

O N 
- s t 

t — 
t * 

T— 

N N 

O 
m 

o 
N N 

CM 

•. 
t— 
t t 

- t 
•v 

C— 
LfN 

a> 
Ë 
d 
bo 
O 

c 
O 

iA 

T— 

•» 
CM 

r* 

N N 

-* 
ON 
C— 

U N 
- N 

U N 
vo 

* s t 

-. co 
•-t 

O 
s . 

CM 
U N 

C— 
m 

O N 
U N 

CO 

» 
CM 
t t 

O 
V * 

o 
t t 

t t 
-. 

vo 
vo 

o 
« N 

t t 
co 

03' 

Ë 

rt ^ 0 
> 5 

r H 
O 

PH 

vo 
« 

N N 
U N 

t — 
- N 

CM 
V O 

O 
tft 

OJ 
vo 

t t 
- N 

vo 
U N 

CM 

» 
r— 

t -

U N 

» O 
vo 

U N 
• 1 

œ 
N N 

s — 

•* 
V D 
- H T 

r~ 
m 

O N 
N N 

N N 
- N 

I f N 
U N 

m 
a> 
> 

V D 

* 
t -
CM 

O 
« N 

CM 
CM 

U N 
- 4 

N N 
CM 

- s f 
m 

r— 

CVJ 

V O 

* 
r— 
U N 

f— 
-N 

-"t 
CM 

O 
9k 

eo 
*— 

co 
« 

o 
N N 

N N 
t . 

O 
(*"« 

N N 
M 

O 
- s f 

N<1> 

O 
fH 
O 
> 

f i 
R 

U N 

» 
C— 
N N 

U N 

-• 
vo 
- s t 

U N 

* O 
N N 

0 0 
« N 

N N 
CM 

CD 
9k 

O 
N N 

T— 

•1 
O 
N N 

O 
- s 

r— 
CM 

O 
_ 

CM 
CM 

s — 

- s 

vc 
N N 

N N 

» 
T— 

• r t -

r H 
d 

- P 
o 

EH 

O N 
O N 
T— 

Pt 

t . 
s— 

eu 
Ë 
O 

- p 

*— 
V O 

1 
O vo 
O N 

-— 
eu 

p 
<o> 
G 
& 
C 

W 

. . 
eu 
o 
fH 
G 
O 

co 



- 23 -

Chez tous les groupes ethniques, on remarque que les poly

games ont de plus grandes chances de devenir chefs de concession 

que n'en ont les monogames. L'importance relative des chefs de con

cession veufs et divorcés varie entre les groupes et est à relier 

avec 1*importance^du divorce et de la polygamie chez les différents 

groupes. 

Le tableau 18 décompose le nombre de ménages par concession 

selon le type de lien existant entre ces ménages et le chef de con

cession. Ce tableau n'est ici donné qu'à titre d'informations complé

mentaires, puisque nous n'avons pas les éléments d'explications né

cessaires. 

Tableau 18. - Composition moyenne des concessions selon le type de 

liens de parenté entre les ménages et le chef de con

cession, par ethnie, Haute-Volta, 1960-61. 

Cellule familiale 

Du chef de concession 

Des descendances 

Des frères et soeurs 

Des ascendants 

Des coépouses 

Des oncles, neveux 
et nièces 

Autres 

Nombre moyen de 
cellules au total 

Mossi 

1,00 

0,18 

0,23 

0,01 

0,01 

0,05 

0,01 

1,49 

Bissa 

1,00 

0,27 

0,47 

0,01 

0,07 

0,02 

0,02 

1,86 

Gour-
man .-
tché 

1,00 

0,50 

0,96 

0,02 

0,01 

0,41 

0,07 

2,99 

Bobo 

1,00 

0,49 

0,80 

0,03 

0,02 

0,42 

0,03 

2,79 

Man-, 
din
gue 

1,00 

0,34 

0,36 

0,04 

0,02 

0,12 

0,06 

1,94 

.Gou
roun

si 

1,00 

0,37 

0,64 

0,05 

0,0.1 

0,19 

0,03 

2,29 

Sé
nou
fo 

1,00 

0,70 

0,96 

0,0.3 

0,01 

0,35 

0,03 

3,08 

Lobi 
Daga-

ri 

1,00 

0,53 

0,44 

0,06 

0,02 

0,19 

0,03 

2,27 

Peul 

1,00 

0,35 

0,19 

0,03 

0,01 

0,06 

0,03 

1,67 

Ensem-

ble 

1,00 

0,28 

0,34 

0,02 

0,01 

0,11 

0,02 

1,78 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 206 

Le tableau 19 indique la répartition des chefs de ménage 

selon le sexe et, pour le sexe masculin, selon le nombre d'épouses. 
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Tableau 19. - Répartition des chefs de ménage selon le sexe, le nombre 

d'épouses et l'ethnie, Haute-Volta, 1960-61 

Sexe e t nombre 
d ' é p o u s e s 

Mascu l in 

Polygame 

Monogame 

Sans épouse 

Féminin 

Sans époux 

T o t a l 

E t h n i e 

Mossi 

36 ,6 

5 6 , 3 

5,1 

2 , 0 

1 00 , 0 

B i s s a 

2 7 , 7 

57 ,9 

8 ,1 

6 ,3 

100 ,0 

Goùr
man
t c h é 

24 , 4 

67 ,4 

5,5 

2 , 7 

100 , 0 

Bobo 

2 3 , 0 

66 ,4 

7 , 8 

2 , 8 

100,0 

Man
d i n 
gue 

2 4 , 5 

62 ,1 

8 ,8 

4 , 6 

1 00 , 0 

Gou
r o u n 

s i 

2 9 , 3 

56 ,1 

9 , 3 

5 , 3 

100,0 

S é 
noufo 

3 0 , 8 

55 , 8 

6 ,2 

7 ,2 

1 00 , 0 

Lobi 
Daga^ 

r i 

2 8 , 5 

57,e 
6,1 

7 , 6 

100,0 

P eu l 

1 5 , 9 

7 6 , 8 

3 ,4 

3,9 

100 , 0 

Total 

2 9 , 5 

6 1 , 0 

5 , 9 

3 ,6 

1Q0,0 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 214 

La majorité des chefs de ménage sont, chez toutes les 

ethnies, .des hommes monogames. Comme il l'a été remarqué pour les 

chefs de concession, l'importance des chefs de ménages polygames est 

moindre chez les Goùrmantché, Bobo, Mandingues et Peul. où la poly

gamie est moins répandue. 

6.3. - La religion 

La religion étant, en Haute-Volta, très liée au groupe 

ethnique, les différences observées d'après la. religion des che.fi 

doivent être interprétées avec prudence. 

http://che.fi
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Tableau 20. - Taille moyenne des concessions et ménage et âge moyen 

des chefs de concession selon la religion, Haute-

Volta, 1960-61 

Religion 

Animiste 

Musulman 

Chrétien 

Total 

Concession 

Personnes par 
concession 

10,9 
8,3 

7,8 

9,4 

Age moyen des 
chefs vsexe 

masculin) 

51 
,48 

40 

49 

Ménage 

Personne par 
ménage 

5,4 

4,8 

5,3 

5,2 

Source : Enquête 1960-61, tome 1, p. 194, 196 et 208 

En effet, les ethnies où les conc-essions Sont les plus nom

breuses sont presque entièrement animistes. Au contraire, l'es Peuls 

où les concessions sont restreintes sont, en grande partie, musulmans. 

Les ooincessions les moins nombreuses se retrouvent chez les 

chrétiens. Deux facteurs interviennent : d'une part, la faible impor

tance de la polygamie et d'autre part, le fait que les chrétiens ap

partiennent, en majorité, à de jeunes générations. On observe par 

contre des tailles de ménage identiques chez les animistes et les chré

tiens, et une taille plus faible chez les musulmans. 

Les âges moyens des chefs de concession musulmans et animis

tes sont sensiblement pareils ; les chrétiens se démarquent toutefois 

avec un âge moyen plus faible. Ceci s'explique probablement par le 

fait que les chrétiens sont beaucoup plus nombreux parmi les jeunes 

générations. 

Le tableau 21 indique la répartition des chefs de ménage 

selon.le sexe et, pour le sexe masculin, selon le nombre d'épouses. 

Pour les,trois religions, la majorité des chefs de ménage 

de sexe masculin sont monogames. L'importance des polygames varie du 

simple au triple chez les chrétiens et chez les animistes, compte 

tenu du fait de la faible importance de la polygamie chez les chré

tiens. Enfin, l'importance des femmes chefs du ménage ne varie pas 

selon la religion. 
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Tableau 21. - Répartition des chefs de ménage selon le sexe, le nom

bre d'épouses et la religion, Haute-Volta, 196O-6I. 

Sexe e t nom
b r e d ' é p o u s e s 

Mascu l i n 

Polygame 

Monogame 

Sans épouse 

Fémin in 

Sans époux 

T o t a l 

R e l i g i o n 

An im i s t e 

3 2 , 3 

57,4 
6,6 

3,7 

100 ,0 

Musulman 

2 6 , 0 

66,7 
4 , 0 

3,3 

100 ,0 

C h r é t i e n 

10 , 4 

79,5 
6,4 

3,7 

100 ,0 

T o t a l 

29,5 
6 1 , 0 

5,9 

3,6 

1 0 0 , 0 

Source : Enquête 1960-61, p. 213 
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7. - LES CONCESSIONS ET MENAGES SELON LE DEPARTEMENT* 

Le recensement de 1975 fournit des informations sur les 

concessions et les ménages selon le département. Les différences ob

servées selon l'ethnie se retrouvent au niveau des départements, les 

différentes ethnies étant fortement concentrées dans des régions 

données. 

Le tableau 22 résume les informations disponibles. Le ta

bleau 23 reproduit certains résultats relatifs aux comportements 

matrimoniaux. On observe des écarts considérables dans la taille 

des unités familiales selon les départements. Le nombre moyen de per

sonnes par concession passe de 8,4 dans le Centre à 19,1 dans le Nord. 

Ces deux départements enregistrent également les extrêmes du point de 

vue du nombre de ménages par concession, soit respectivement 1,4 et 

3,1 ménages par concession. Le nombre de personnes par ménage varie 

également de façon remarquable, passant de 4,4 a-u Sahel à 6,6 dans 

le Centre-Ouest. 

On observe une relation systématique entre la taille des 

ménages et la polygamie : dans un département donné, plus importa.nte 

est la polygamie, plus élevée est la taille des ménages. 

On remarque également des variations importantes dans l'âge 

moyen d'accès au titre de chef de concession : 45,6 ans dans le Nord 

contre 36,6 ans dans le Centre ; de même pour l'âge moyen d'accès au 

titre de chef de ménage qui passe de 23,9 ans au Sahel à 30,3 ans 

dans le Centre-Ouest. 

Voir carte 2. 
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Tableau 23. - Indices de nuptialité selon les départements, Haute-

Volta, 1975 

• r 

Département 

Centre 

Centre-Est 

Centre-Nord 

Centre-Ouest 

Est 

Hauts-Bassins 

Nord 

Sahel 

Sud-Ouest 

Volta-Noire 

Haute-Volta 

» 

Age moyen 
au maria.ge 

(sexe mascu
lin) 

29,2 

26,5 

27,8 

29,1 

25,0 

26,6 

27,8 

23,8 

27,1 

24,7 

27,2 

— 3 1 • 

,0 hommes poly
games parmi 

mariés 
(15 ans et +) 

35,4 

29,7 

37,0 

41,7 

2e,7 

33,0 

37,6 

15,3 

29,0 

29,7 

32,4 

Nombre 
moyen 

d'épouses 

1,5 

1,4 

1,5 

1,6 

1,4 

1,4 

1,5 

1,1 

1,4 

1,4 

1,5 

Source : Dossier technique ."Nuptialité en Haute-Volta : 1960-1976", 
tableau 12. 

L'écart d'âges, pour un département donné, existant entre 

l'accession au titre de chef de ménage et celle au titre de chef de 

concession varie considérablement d'un département à un autre. 

Ainsi, dans le département du Centre, un chef de ménage peut accéder 

au titre de chef de concession en moyenne 7 ans après avoir été chef 

de ménage. A l'opposé, il faudra, attendre 17 ans cn moyenne dans le 

département flu Ford. 

La comparaison entre les âges moyenF T.U •n-n~."i.",i"- e+. cou*** 

d'accèr au" titre de o^efs ̂ e ménage montre un" étroite roi-1 tien. 

Sauf rlnnn le Centre—Ouç-t, où on observe un écart c " ?,5 anr, i -*1 " -'-

parait qu'une période d'an plus 1 an sépare le moment du ri—i ag-» et 

celui, clr 1*accès au titre de chef de ménage. 

Enfin, le table0!) 22 fait ressortir des variations danr la 

fréquence des chef? de se^e féminin : peu importantes dans le Centre-

Nord (1,7 a- des chefs rie concession et 2,5 °ic des chefs de ménage), 

elles ont un certain, poids dans le Sud-Ouest (5,9 % des chefs de con

cession et 9,6 i des chefs de ménage). Ceci est à relier à l'existence 
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d'ethnies dominantes dans les différents départements où l'organisation 

socio-économique et, notamment le rôle des femmes, varient beaucoup. 

Il faut toutefois remarquer que l'appartenance ethnique 

n'est pas le seul facteur déterminant puisque, comme on l'a vu, les 

départements du Centre et du Nord se situent parfois à des extrêmes 

et pourtant sont habités en grande majorité par les Mossi (89 i de 

la population du Centre et'96 % de la population du Nord). 



- 32 -

8. - LES CONCESSIONS ET MENAGES SELON LE MILIEU : L'URBANISATION 

L'enquête de 196O-61 ne fournit pratiquement pas de données 

permettant une analyse différentielle selon le milieu. Les seules 

informations indiquent une taille des ménages légèrement plus élevée 

dans les centres secondaires (5,6 personnes) qu'en milieu rural 

(4,2 personnes). Il semble que le nombre de ménages par concession 

soit un peu plus faible dans les centres secondaires, mais les chiffres 

pour le démontrer ne sont pas présentés. Le recensement de Ouagadou

gou de 1961-62, indique, au contraire, une taille des ménages plus 

faible, soit 4,5 personnes par ménage. 

En outre, on observe une plus grande importance des chefs 

de ménage de sexe féminin à Ouagadougou, soit 6,8 % des chefs de mé

nage. Enfin, à Ouagadougou, on note une plus grande importance de 

chefs de ménage célibataires (9,3 % des chefs à Ouagadougou contre 

2,6 pour la zone rurale et les centres secondaires). Le même, l'im

portance des chefs monogames (66,8 %) est plus grande que celle des 

chefs polygames (16,5). Ceci s'explique en grande partie par la struc

ture de la population plus jeune à Ouagadougou, et par ses caractéris

tiques matrimoniales. 

A partir des résultats de 1975, m e analyse différentielle 

selon le milieu rural, semi-urbain et urbain est possible. Le ta

bleau 24 résume les informations disponibles. Le tableau 25 reproduit 

quelques informations sur la nuptialité. 
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Tableau 25. - Indices de nuptialité selon le milieu, Haute-VOlta, 1975 

Milieu 

Urbain 

Semi-urbain 

Rural 

Haute-Volta 

Age moyen 
au mariage 

(sexe mas
culin) 

28,1 

28,2 

27,1 

27,2 

io polygames 
chez les 

ma.riés 

26,6 

34,1 

32,7 

32,4 

Nombre 
moyen 

d'épouses 

1,4 

1,5 

1,5 

1,5 

io de femmes 
veuves et di
vorcés de 14 

ans et + 

7,2 

10,6 

8,1 

8,1 

Source : Dossier technique "Nuptialité en Haute-Volta, 1960-1976", 
tableaux 20 et 21. 

Le tableau 24 fait apparaître des tailles de concession moins 

élevées en milieu urbain qu'en milieu rural, le milieu semi-urbain se 

situant entre les deux. Ces écarts sont dus à des différences à la 

fois du nombre de ménages au sein de la concession et du nombre de per

sonnes au sein du ménage. Le milieu rural se distingue des autres mi

lieux par un nombre moyen de ménages par concession un peu plus élevé : 

2,0 contre 1,6 ménages dans les milieux urbains et semi-urbains. Par 

contre, pour le nombre de personnes par ménage, le milieu rural se 

situe à mi-chemin entre les deux autres milieux : le milieu urbain où 

l'on enregistre une taille moyenne des ménages relativement faible 

(5 personnes) et le milieu, semi-urbain où la taille moyenne est plutôt 

élevée (6,3 personnes). Ceci, encore une fois, apparait comme étant 

très lié à l'importance de la polygamie (tableau 25ï. 

L'âge moyen d'accès au titre de chef de ménage varie légère

ment selon le milieu passant de 26,5 ans en milieu urbain à 28,6 ans 

en milieu semi-urbain ; par contre, l'âge moyen d'accès au titre de 

chef de concession varie de façon considérable passant de 31,4 *ne en 

milieu urbain à 40,1 ans en milieu rural. 

Dans le milieu urbain, l'âge moyen d'accès au titre de chef 

de ména-ge est plus faible que l'âge moyen au mariage. Ceci montre pro

bablement l'importance des célibataires accédant au titre de chef- de 

ménage. 

L'importance relative des femmes chefs de concession et de 

ménage varie selon le milieu et a bea.ucoup plus de poids en milieu 

urbain et, surtout, semi-urbain qu'en milieu rural. La grande impor-
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tance des chefs de sexe féminin en milieu semi-urbain est à lier, non 

seulement avec l'importante pa.rt des femmes veuves et divorcées, mais 

également avec de forts déséquilibres des sexes aux âges adultes. 

La confrontation des données sur les ménages et celles sur 

la nuptialité suggè-re une hypothèse : les veuves en milieu rural ne 

semblent pas être toutes chefs de ménages alors qu'en milieu urbain, 

il semble qu'elles le soient en très grande partie. Ceci indique peut-

être la, perte d'importance, en milieu urbain, de certaines coutumes, 

tel le lévirat. 

Le tableau 26 fait apparaître des différences au sein même 

du milieu urbain, soit dans les 5 villes du pays. Le tableau 27 re

produit quelques indices de nuptialité. Au vu du tableau 26, l'in

fluence du département tra.nsparait sur la ville. Ainsi, chacune des 

villes présentent des indices sur les concessions et sur les ménages 

fort semblables à ceux du département où elle se situe. C'est proba

blement, la marque de l'ethnie dominante. Chacune des villes présen

tent toutefois, par rapport à son département, les caractéristiques 

rema.rquées dans le milieu urbain. Ainsi, de façon généra.le, on obser

ve des tailles de concession et de ménage moins élevées, des âges 

d'accès au titre de chef plus précoces et enfin, une plus grande impor

tance des chefs de sexe féminin. 

On observe, encore une fois une corrélation entre l'impor

tance de la polygamie et la taille des ménages. (Tableau 27) 

L'âge moyen d'accès au titre de chef de ménage est plus 

faihle pour chacune des villes, à l'âge moyen au mariage. Ceci signi

fie probablement qu'une grande part des chefs de ménage sont céliba

taires. 

Tableau 27. - Indices de nuptialité, les 5 villes, 1975 

Villes 

Ouagadougou 

Bobo-Dioulasso 

Banfora 

Ouahigouya 

Foudougou 

Total urbain 

Age moyen au 
m°ria.ge 

sexe masculin 

28,0 

27,7 

28,2 

28,3 

28,4 

28,1 

fs de polyga.mes 
chez les mariés 
(15 e t plus) 

23,0 

27,1 

22,2 

45,5 

33,1 

26,6 

Nombre moyen 
d'épouses 

1,3 

1,4 

1,3 

1,7 

1,5 

1,4 

Source : Dossier technique "Nuptialité en Haute-Yolta 19^0-76" 
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On ne peut véritablement mesurer l'évolution des unités 

familiales en milieu urbain pour la période 1960-1975» Le recense

ment de Ouagadougou de 1961-62 permet toutefois d'étudier, à l'aide 

de certains indices, l'évolution pour cette ville. Aucune donnée 

sur les concessions n'a été recueillies par ce recensement, nous ne 

disposons donc que des informations sur le ménage. 

Il apparait que la taille moyenne des ménages à aiigmenté 

durant la période, passant de 4,5 à. 5,7 personnes par ménage. On a 

déjà, observé un rajeunissement de la population ouagalaise durant 

1-, période, dû vraisemblablement à des modifications dans les carac

téristiques ̂ es migrants vers Ouagadougou. 

Ceci a pour conséquence d'augmenter la fraction des moins 

de 15 ans, qui eux, vraisemblablement, viennent gonfler les tailles 

de ménage. La répartition selon l'âge indique toutefois un vieillis

sement des chefs de ménage. L'âge d'accès au titre de chef de ménage 

(sexe masculin), passe de 24,1 à 26,4 ans.-En outre, il apparait que 

l'importance des chefs de sexe féminin s'est accrue durant- la période 

passant de 6,8 i à. 9,0 7 des chefs de ménage. 
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9. - CONCLUSION 

L'analyse au niveau national couvre la période 1960-1975 

et montre peu de variations dans le temps au sein des unités fami

liales. La taille moyenne des concessions et des ménages a très 

légèrement augmenté durant la période, dû au fait que l'effectif de 

population s'est accru plus rapidement que ne l'a fait le nombre 

des concessions et ménages. En 1975, on compte en moyenne 5,7 per

sonnes par ménage, 2 ménages par concessions et 11,3 personnes par 

concession. 

La très grande majorité des chefs de ménage et de conces

sion sont de sexe masculin. L'analyse a toutefois montré une impor

tance grandissante, au cours de la période 1960-1975, de la fraction 

des chefs de ménage et de concession de sexe féminin. Malgré cette 

évolution, peu de femmes sont chefs de ménage et de concession ; 

elles représentent en 1975, 3,8 i° des chefs de concession et 5,4 i 

des chefs de ménage. Si toutefois, la presque totalité des chefs 

de ménage et de concession sont de sexe masculin, en 1975, seuls 

32 % des hommes de 15 ans et plus sont chefs de concession et 61 i , 

chefs de ménages 

L'âge moyen des chefs de concession et de ménage de sexe 

masculin a. légère.ment augmenté durant la période étudiée. L'âge 

moyen des chefs de concession est passé de 49 a n s en i960 à 52 ans 

en 1975 5 l'âge moyen des chefs de ménage est passé de 42 à 45 ans. 

L'âge moyen des chefs étant fortement influencé par la structure 

par âge de la population, il semble préférable de calculer un âge 

moyen d'accès au , titre de chef de ménage. En 1975, pour le sexe 

masculin, nous obtenons 27,8 ans pour l'accès au titre de chef de 

ménage et c\0 ans pour celui de chef de concession. Il y a donc, en 

moyenne, un écart de 12 ans entre l'accès au titre de chef de mé

nage et celui de chef de concession. 

L'analyse d^s chefs des unités familiales selon l'état 

matrimonial a montré que si la ma.jorité des chefs sont monojam^s, 

les polygames ont de plus grandes chances d'a,ccéder au titre de 

chef de concession. En outre, très peu de célibataire accèdent au 

titre de chefs de ménage ou de concession. 

La taille des concessions et des ménages varie selon le 

sexe et l'âge du chef. Ainsi, on observe, d'une part des tailles 

de ménage et concession moins élevées QTiand le chef est de sexe 

féminin, et, d'autre part, des taille de ménage et de concession 
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augmentant avec l'âge du chef. 

Les informations disponibles ont révélé des variations 

selon l'ethnie, la religion, le département et le milieu, tant du 

point de vue des tailles des unités que des caractéristiques des 

chefs de ménage et de concession. L'ethnie semble être une variable 

fondamentale pour l'explication des variations dans l'organisation 

familiales. Les coutumes ethniques liées notamment à l'habitat, aux 

comportements matrimoniaux, à l'organisation socio-économique, au 

rôle des femmes, et enfin, aux règles et structures de parenté, 

déterminent le modèle des unités familiales et leurs caractéristiques. 

Pourtant, on a observé des différences remarquables au sein d'un mime 

groupe ethnique selon le milieu d'habitat. En effet, il existe des va

riations importantes dans les caractéristiques des unités familiales 

et des chefs de ménage et de concession, entre les populations du 

Centre et celles du Nord, en grande majorité mossi. Ainsi, l'appar

tenance ethnique n'est pas le seul élément déterminant la taille des 

unités familiales et les caractéristiques des chefs de ces unités. 

Ceci rend compte de l'adaptation des coutumes dans un contexte écolo

gique donné. 

On a pu également déceler un comportement urbain distinct 

du comportement rural. On enregistre, en effet des tailles de ménage 

et de concession plus réduites en milieu urbain qu'en milieu rural. 

En outre, les âges moyens d'accès au titre de chef de ménage et de 

concession sont plus jeunes en milieu urbain qu'en milieu rural, 

La fraction des chefs de sexe féminin est plus grande et 

l'accès au titre de chef de ménage semble plus facile pour un céli

bataire en milieu urbain qu'en milieu rural. 

Les caractéristiques de l'unité familiale sont largement 

fonctions du système de parenté et des phénomènes démographiques, 

tels la nuptialité, la fécondité, la mortalité et la migration. 

Faute de temps, nous avons limité l'analyse au phénomène qui nous 

semblait le plus important et pour lequel les données statistiques 

étaient immédiatement disponibles : la nuptialité. 

Le rapprochement des données concernant les unités fami

liales et celles concernant les pratiques matrimoniales a montré un 

lien étroit entre la polygamie et la taille des ménages. Ainsi, le 

nombre d'épouses, mais également leur potentiel de reproduction 

représentent un des principaux facteurs conditionnant la taille des 

ménages. 
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On a également pu observer une corrélation entre l'âge mo

yen au mariage et l'âge d'accès au titre de chef de ménage, le pre

mier précédant de peu le second. 

Le champs d'analyse n'a toutefois pas été entièrement cou

vert et une étude plus approfondie permettrait sans doute d'établir 

d'autres relations. 

L'ensemble de ces données nous renseigne de façon plus ou 

moins précise par les unités familiales : rappelons l'imprécision et 

le flou entourant les définitions des concepts de base, concession 

et ménage, D'autre part, ces données se peuvent rendre compte véri

tablement de la réalité socio-économique. La réalité des unités étu

diées recouvre plutôt la notion de résidence que la réalité au niveau 

de la production. Or, l'unité de résidence ne correspond pas forcé

ment a. l'unité de production. 

On sa.it, notamment, que l'unité de production diffère selon 

les ethnies et concerne parfois de grandes unités familiales (famille 

étendue), parfois la seule famille élémentaire (le ménage), et parfois 

une combinaison alternée et complémentaire de ces deux types. 

Le problème de la structure de l'unité de résidence et de 

celle de la production met en jeu le fonctionnement du système socio-

économique d'un groupe et de sa reproduction sociale et biologique. 

De là, l'importance de bien la connaître et la comprendre. L'analyse 

précédente, de par les limites imposées par les concepts et les sta

tistiques disponibles, ne permet pas de rendre compte de l'impact 

réel de l'organisation familiale. Nous pouvons toutefois avancer cer

tains éléments. 

On n'a pas observé de modification remarquable au sein des 

unités familiales ni dans les caractéristiques des chefs de ces uni

tés. On a bien observé quelq\ies variations dans le temps depuis 1960, 

mais elles indiquent plutôt une stabilité de fait : l'accroissement 

de population est en partie absorbé par les concessions et ménages 

existant (peu de création d'unités nouvelles) et l'âge moyen des 

chefs en recul indique lé faible renouvellement des chefs par des 

jeunes. 

On peut avancer l'hypothèse que cette stabilité de fait 

dans l'organisation familiale illustre (la reproduit-elle ou en est-

elle la conséquence ?) une stabilité dans l'organisation socio-

économique (immobilisme des structures agraires ; besoin inchangé 

d'une main d'oeuvre abondante, vu le niveau assez faible des moyens 

http://sa.it
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de production, etc.) et une stabilité dans l'organisation du pouvoir 

social et économique (opposition cadet et aîné } accès tardif au titre 

de chef de concession, accès tardif aux femmes et à la terre, donc à 

l'indépendance et aux sources de pouvoir ; etc.). 

Cette stabilité dans l'organisation du pouvoir renforce la 

stabilité au niveau de l'organisation socio-économique et • la gran

de résistance aux changements et aux innovations chez les aines. 

La migration des jeunes peut-être considérée comme une ré

ponse à cette stabilité et aux difficultés d'accès à l'indépendance 

et au pouvoir. Elle permet toutefois la continuité et la reproduction 

de cet état de fait en soulageant la pression sur les terres, en éloi

gnât les jeunes pour une durée temporaire, en leur permettant d'acqué

rir une certaine autonomie sociale et économique. Il serait dès lors 

intéressant d'estimer l'impact micro-démographique (au sein du ménage 

ou. de la concession) de la migration. Mentionnons que ceci est peut-

être possible à. partir des données dont nous disposons. Faute de temps, 

nous n'avons pu procéder à une telle étude. 

Des changements au sein de l'organisation familiale semblent 

être amorcés en milieu urbain. On y observe des tailles réduites des 

unités et des âges d'accès au titre de chef plus précoces. Si ceci 

s'explique en partie en terme de structure par âge et pratiques matri

moniales de la population urbaine, ceci s'explique également par le 

type d'économie qui se développe, en milieu urbain, où l'individualis

me prend de l'importance. Les structures familiales s'adaptent donc 

aux réalités économiques et, en milieu urbain, elles s'adaptent d'au

tant plus vite que les chefs qui les dirigent sont plus jeunes, donc 

dynamiques. 

Devant ces faits, on peut penser qu'à moins d'une modifica

tion importante de la. réalité économique en milieu rural, on ne risque 

pas d'observer de grands changements, au cours d°R prochaines années, 

dans 1 ' or-"-a.ni sa+.ion familiale en Haute-Volta. 

Enfin, mention"on s l'importance de poursuivre la collecte 

des informations sur 1er: concussions et les ménages. Il serait souhai

table d'a.méliorpr 1er définitions de concepts de façon à pouvoir obte

nir des informations d'une part sur les unités de résidence (de repro

duction) et d'autre part sur les unités de production. Il faudrait 

également pouvoir connaître certaines caractéristiques socio-économiques 

des chefs, dans la. mesure où tout changement doit passer par celui qui 

dirige l'unité familiale. 
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APPENDICE 1 REGROUPEMENT DES ETHNIES 

Mossi Sénoufo 

Mossi 
Yanga, Yancé 
Yarga, Yarcé 
Silmi-Mossi 
Foulga, Foulcé, Kouroumanko 
Déforo 
Bangré 
Zonga 

Goùrmantché 

Goùrmantché 
Berba 
Foba 

Gourounsi 

Gourounsi 
Lélé ou Lila 
Nouna ou Nounouma 
Kasséna 
Nankana 
Ko 
Koussassé 
Sissala, Poygouli 

Bissa 

Bissa, Boussanga, Boussancé 

Bobo 

Bobo sans autre indication 
Bobo-fing 
Bobo-Oulé, Bwa, Niéniégué 
Bobo-Lila 
Boron 

Sénoufo 
Minianka 
Tagwa 
Nanergué 
Karaboro 
Toussian 
Tourka 
Gouin 
Tiéfo 

Autres mandingues 

Bambara 
Dioula 
Bobo-Dioula 
Marka-Dafing 
Pana 
Samogho 
Dogon, Habbé 
Bozo 
Ouara, Natioro, Sembla, Siénoublé 
Kalamsé ou Nongon 

Peuls 

Peuls = Foulbé 
Gaobé 
Djelbobé 
Mallébé 
Maboubé 
Dawanbé 
Rimaïbé 
Touareg 
Bellah 
Maure 

Autres 

Lohi-Da,s;ari 

Dagan 
Birifor 
Wilé 
Lobi 
Dyan 
Gan 
Doroscié 
Vigué, Komono 
Tuni, Tégissié 
Loron, Bodoro 

Sonrhaï 
Mara.ncé 
Haoussa 
Djerma 
Autres africains 
Européens ou métis 
Inconnu ou non déclaré 
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