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INTRO DUCTION G ENERI\ LE

lnstittré par Arrêté présiclentiel no 36/ l0 du 14 janvier 1991, le 2èrne Recensement

Gérréral de la population er de I'Habirat (RGPH) a été organisé sotrs la houlette du Ministère dtt

plan par le Service National cle Recensenlent et il s'est clérotrlé sur terrain dtr 16 atr 30 août

t99t, soit treize ans après I'exécution du ler Recensenlen, Cene.ot oe ia Poptrlation 
'et 

de

I'Habitat att Rwancla-

ce recellsùilletlr a pour but de procurer les dortnées dénrographiqttes, écorrorniqtres et

sociales récentes cosvrant l'enseurbte des unités adrninistratives- 'Ainsi, il tburnit I'eft-ectif totaf

de la population répartie selon le sexe, l'âge, la nationalité et les caractéristiques socialqs,

ctrlt'relles er éconogriqùes de la population ainsi que les caractéristiques de'l'habitat' Il présente

égale'ent les clonnées sur la dynanrique de population- Et entin cette opération devait servir

au renforcenlenr des capacités hurnaines et rnatérielles <rans la conduite des ditfétuntes activités

(l ' trr l rccetlsetltettt dc la poptrlatiort et t le l ' lrabitat-

. Le Becenseplent Général de ta Popularion et de I'Habitat s'est dérotrlé en 3 principales

phases- La prenrière est la plrase préparatoire et s'est étendue de novemuie 1989 à la mi-août

l99l . ,Elle a été caractérisée par une série d'activités dont la conception, l'élaboration et le test

cles docu*rents techniques (les questionnaires de collecte et les mantrels de fbrmation des a:gents

de coliecre), le clécoupage du territoire national en unités de dénornbrerni:ôts appelées disuicts

'  
. -

cle recênsellenr. Err outre, on o procédé à la sensibilisation cle la poptrlatiori aux travaux du

recensenlent, au recrutetÙent et à la tbrmation du personnel de dénombrelnent.'

a -

La 4euxiènre phase s'esr étenclue clu 16 atr 30 aofrt l99t- C'est la phase de [a collecte

4e I'i 'forrlation auprè.s cles nrérrages sur toute l'étendtte du.territoire nalionale' Cette collecte

s.est taite par i,rtervie,,v 6ir.ecte de l 'agent recerrseur auprès cles rnërirbrei cltr rrtértage' Enviror

62 l3 agerrts recerlseur or.rt été rnobilisés pour tnire ce clértottrbretlrettt- Totrtes les irrtbrlllation:

rcctreil l ics se rirpporterrt:r l :r rrtr it t lu l5:ru l6 aoirt 1991, retetltte coll lr lre trtr it de r'éférertce dt

rcccnserrrerr t

,l
j
'i
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Le.s activités post-dénomtrreutent constituent la 3èrne grande phase du recenseurent- tl

s'agit cle I'ertseruble <Jes zrctivités qui ont suivi la collecte de I'intornration atrprès des nténages-

Elles coplportept essentiellernent 3 étapes à savoir -: le dépouillertlent tttalttel, l''exploitation et

l.arralyse des clorrlées du recensement- Le clépouillernent nranuel a permis la publication des

résultats provisoires erl décernbre 1991. Le document publié présente la repartition de la

population cltr Rwancla par sexe et par entité adrninistrative de résiclence, à savoir-la préfectttre,

la cornprune et le sectetrr. L'exploitation cles données englobe les travaux de contrÔle mantrel

des questionnaires, de codification des intbmations rectreillies lors de I'interview, la saisie de

celles-ci, le nettoyage des tlchiers intbnnatiques et la sortie des tableaux de.données brutes.

En vue de mettre rapidement à la disposition des ptanificateurs les données sur les

conditions économiques, sociales et démographiques de la poptrlation, on a procédé à un tirage

d,trn échantillon représentatif de lTVo des questionnairès des ménages ordinaires- Cet échantillon

a tait l'objet d'une exploitation prioritaire qui a abouti i t" ptrblication des Résultab

1rrélipripaires panl en décernbre lgg2t. Après I'exploitation de cet échantillon, [e Service

l.jatiorral de Reiensernenr a entarné celle de I'exhaustivité cles questionnaires. Celtg exploitation

a donné lietr, à parrir de inais 1994, à ta publication des Résultats bruts définitifs et complets

du llr.ire Recensemenr Général de la Population et de I'Habitat. En ce qui cohôerne I'analyse

des données du iecbnsement, il s'agit de mesurer les niveaux atteins par les phénomènes

dérnographiques et ies caraètéristiques d'état et de structure de la population, d'expliquer ces

niu*u* et, si possible, en donner l'évolution-

L'analyse des données àu ,.."nr.,n.n, a été thite en deux étapes. On aï'aborcl procédé

à l,analyse cle l'échantillon de t0% des ménages orclinaires- Une pl4qtrette'des principaux

résultats de cette analyse a été, ptrbliée en juillet 19932.

S e r v i c e  N a c i o n a l  d e  R e c e n s e m e n t ,  R é s u L C a t s  P r é l i m i n a i r e s  :

Echan t  i  I  l on  au  lOèrne ,  décembre  L992  -

S e r w i c e  N a c  i o n a I  d e  R e c e n s e r n e n t ,  A n a L y s e  d e s  P r i n c i p a u x  R é s u L t a E s  :

E c h a n c i l l o n  a u  1 O è m e ,  J u i I l . e c  l 9 9 f
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L'analyse de |00o/o des clonnées a clébuté au rnois de juin a été ettectuée, à. I'instar de I'analyse

de l'échantillon par les cadres rrationaux, sous I'encadrênrent techniqtres du Départenrent de

Dénrographie de I'Université de Montréal (CANADA)

Des sérttinaires de t'inalisation des rapports d'analyse ont chaque tbis regroupé les analysres

nationaux et les techniciens des institutions concernées par tes problèrnes de fopulation avant la

publication des rapports

Atin de déterrniner le taux cle couverture du clénornbrement et d'évaluer la qualité des

données recueillies auprès de la population, il a été organisê, 2 semaines après le

dénornbretnent eftectif, trne enqtrête indépenclante de contrôle appelée'Enquête Post-Censitaire".

Celle-ci a êté menée auprès d'un échantillon représentatif de 120 districs de recensement (sur

6-213 que comporte tout le territoire national). L'analyse de cette enquête a permis de

conf-irmer la très bonne qualité des données du Recensement et a donné un taux de couverture'

satisfaisant de 97,57o -

[-e présent docurnent est.structuré en 9 chapitres. L-e, premier chapitre traite de la

répaflition spatiale tandis que lc second parle de la stJructure de la population par âge et s€xe.

Le troisième chapitre examine les caractéristiques de la population active tandis que les

caractéristiques-'socio-culturelles de la population fbnt I'objet du chapitrg 4. '1:'étzt matrimonial-

et la nuptialité sont traites au ctrapitre 5- La natalité et la técondité sont analysees'au 6è"''

chapitre, la rhortalité au ?a'' ét les nrigrations au 8à'" chapitre. Les caractéristiQues des rnénages

sont analyséÈs atr chapitre 9. Entirr une cor'tclusion gérrérale qui reprencl les principaux réstrltats

de I'analyse clôture ce doburnerrt. 
-On 

signalera que le chapitre sur les perspectives

dérttographiques sera pubtié dans un document à fart- En vue de tàciliter lacompréhension de

ce docutrtent, les principaux concepts utilisés lors de Ia cotlecte ont été définis de t'açon suivante:

Ménage ordinaire

Le rttértage orclinaire est clétini cornnre un ensernble cle persorrno apporentées ou notr

tltri rcconrt:tissèrtt l 'atrtorité(l'tul ntênre indivirlu appelé "Clrcidc lrrénage'. et dont les ressottrces
- i

r i
îj':a
I
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ou dépenses sotlt ert rtlajetrre partie conlnlunes- Elles habiterrt le plus sogvent soqs le r1êr1e toit

ou cfans le rnêrne enclos et partagent les repas-

Ménage côllectif

. :
Le ménage collectif est un groupe de

porl r des rai son s pro fèssion nelleS, méd icales,

souvent à caractère institutionnel. C'est le

camps militaires, des hôpitaux, des prisons,
. :

Nuit de rétérence

: :

, C,o!,la nuit du 15 au 16 Août 1991. Les intbrmations recueillies auprès de chaque

nténage concerttartl sa conrpositiorr, se rapportent à la nuit du 15 ag l6 août l99l

indépenclamment de la date de passage de I'agent recenseur. En eft'et, on a recensé non

seulement totlt€s les personnes membres de chaque ménage, qu'elles y aient passé la nuit de

référence ou non, mais aussi toutes les personnes: qui y ont passé la nuit de référence mais qui,

habituellement vivent ailleurs- Pour éviter les doubles cornptages au crurs de I'opération de

cQllecte, Ie stattit de résidence de chaque personne a été défini à I'aide des concepts ci'après :

Résidant Présent, Résidant absent et Visiteur- .

Résidant pré.sent (RP)

Est consicléré conlnte résiclantprésent, tout individu qtri a passé ll nuit de référence dans

6 rrtois ou qtri a I'intention tèrnre d'y rester pendant unele rnénage oti il vir depuis au nroins

durée dla.u ntoins 6 rnois -

personnes le plus souvent sans lien de parenté:qui,

scolaires, etc, vivent clans un mêrne établissemenl

cas des communautés religieuses, des hôtels, des

etc.



a
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Résiclant Atrsent (RA)

Est considéré cotlulle Résidant Absent tout incliviclu qui a passé la nirit de rétérence en

dehors dtr ttléttage où il vit habituellerttent- Le délai d'absence dans ledit nÉnage cloit être

intérieur à 6 nrois-

Vis i teurs (VI)

Est considéré comme visiteur tout individu qui ne réside pas

rtténage tttais qui y a.passé la nuit de référence (nuit <tu 15 au l6 août

Le délai de présence dans ce ménage doit être inférieur à 6 mois.

Pgptrlation résidante ou Population de droit (RP + RA)

C'est la cornulune qui délivre les pièccs d'usage à un indiviclu.

colll l l lt lrlc oùr totlte Persollne rttajeure payc la corrtributiorr personrrelle

concerrle que les persorrrles de nationalité rwandaise-

La population résidante d'une suMivision adnrinistrative est composée par toutes les

personnes qui avaient leur résidence habituelle dans les ménages se trouvant dans "ètt

subdivision adnrinistrative. Ces personnes peuvent avoirpassé [a nuit-du 15 au 16 août l99t

dans leurs nrénages respectits ou en dehors de ceux-ci. :

Pôpulation présente oti population de fâit (Rp + VI)
:  . :

La population présente est tbrntée par toutes les personnes

rétérence dans leurs ménageS habituels àinsi que leurs visiteurs-

Contnr!rne cle <lonrici l iat ion

habiùeilement dans Ie

ree ri.

la nuit de

Elle correspond à la

nrininrurtt. Elle ne

qui ont passé

I ;
P.3
. :

J
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Populàtion active

EUe est Çonstittrée par to(ttes les personnes de deux sexes âgées de l0 àns au moins, qui

ont un entploi, celles qui en cherchent ou qui le prendraient si I'occasion se présentait- Celles
. . -

qui ont un entploi sont occupées. Celles qui n'en ont pas mais qui en cherchent sonr inocctrpées-

(Les inoectrpées sont en quête du prenrier ernploi s'ils n'ont jarnais uavaillé, ils sont,des

chôrneurs, s'ils ont travaillé au nroins ulte tois)-

Populatio-n inaqiivp

Elle est constituée par toutes les personnes âgées de

sont pas classées conlnle des actits. Elle comprend

niénagères, les éttrdiants et les élèves, etc-

l0 ans et plus de deux sexes qui ne

essentiellement des vieillards, des

:

Population urbaine

Il s'agit de:la population vivant à I'intérieur.des circonscriptions urbaines

détïnies par le décret-loi n' Ill79 du 20/0411979 et modifié par I'arrêté présidentiel

du 271t l/ 1990. 
'

telles que

n" 896/G

a^-

{ r
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CHAPITRE I . :  REPARTTTION SPATIALE DE I -A POPULATION

I . l .  Introcluct ion

Ce chapitre a pour objet de présenter les résultats d'ensernble de Ia population rwandaise

selon le statut de résidence lors du recenseurent, la répartition geographique et le milieu

d 'habi ta t .

L-a, connalssance

dénrographique du pays

territoire-

Dans le passé, le Rwanda était présenté conlrne un pays à caractère rural, très densénrent

peuplé et avec un rythrnede croissance dénrographique très élevé- Toutefois, la forte densité de

la population n'a pas empêché une certaine redistribution spatiale de la population, le plus

souvent sous I'impulsion des autorités, certaines zones étant plus habitees ôu moins tèrtiles que

d'autres. hr ailleurs, face à la croissance rapide dela population, le Rwanda-a dû"adopter et

tnettre en oeuvie une politique dérnographique dans le but de ralentir le rythrne de croisdnce

cle sa populatiôn. C'est ainsi gue I'OttIce National de la 'Population' (ONAPO) a été créé en

janvier l98l - lÀ comparaison de la'situation lors du recenserlrent de t99l avec celle.qui

prévalait en 1978 permettra de connaître l'évolution enregistrée sur cette periocle.

1.2- Organisation administrative du pays .

1.2- l -  Général i rés

de ces éléurcnts pernret de se faire une idée sur l'irnportance

ainsi que sur la distribution de la population à f intérieur de son

P7

D'un point de--.,rrtle adnrinistratif, le Rwanda

d'irttportance, en préfèctures, conltnunes et secteurs-

subdivisé, par ordre décroisstutt

I
,

I
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Alors qu'au recensernent de 1978 le pays cornptait l0 prétbctures, enre lgTg et tggl,
une légère rnodit-rcation est enregistrée sur le plan de I'organisation adrninistrative 6u pays-
Cette 'notlitit"tion consiste en la création d'une onzième préfecture à savoir la préfecture de [a
ville cle -Kigali en I'arnputant de ljancienne préfecture de Kigali. La circonscription urbaine
de Kigali telle que défînie par le Décrer-loi n" ltt79 du 20 avril 1979, porranr crâtion er
clélimitation des circonscriptions urbaines est alors devenue la préfecture de la ville de Kigali-
[æs données du tableau l.- l présentent un aperçu cles modifTcations apportées par la Loi n"Zglg0
du 28 mai 1990, qtri nrodifie et contplète la Loi du 15 avril 1963 sur l,organisation territoriale
de la République.

Tableau l. I :

Et't'ecdf en 1978 Effectif en l99t
Préfecture

Çommune

Secteur

Circonscription urbaine

l0

t43

1 .489

l 2

l l

r45

r -490

L2

Ainsi au niveau préfectoral, ce qui était la circonscription urbaine de Kigali est devenue
la Prét'ecttire oela ville de Kigali, réduisanr d'autant l'ancienne préfecture de Kigali- Au niveau
de -l'analise, 

chaque tbis Qir'il sera question de cornparer les données de 199 t avec celles de
1978 sur 

.le 
plan regional' ii taudra garder à I'esprit que l'ancienne préfecture de Kigali

correspond aux acttreUes préfectures de Kigali et de la Ville de Kigati réunies. pour la
circonscription urbaine de Kîgali, la déiimitarion n,a pas changé .

Sur le plan cotrlnlunal, la création de la Prétèctur" O" la Ville de Kigali a donné naissance
à trois comlnunes à savoir Nyanrgenge, Kacyiru et rcicr.itiro- Ces conlrnunes couvrent
lfentièreté de I'ancienne circonscription urbaine cle Kigali. il s'agit de toute l'ancienne corlrnsne
de Nyanlgenge ainsi qtre les parties des conrmunes Rubungo, Kanontbe, Butanlwa et Rltongo
restées d3.qrs la prétècttrrç clq. Kigali rrrrale.

t _
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|  .2 -2 - Subdivision uôaine-nrrale

- Le Décret-loi n" IllTg dtr 20 avril lgTg déf rnit les circonscriptions urbaines 6u pays-
Selon ce Décret-loi, est circonscription urbaine tout chcf lieu de préfecture plus les centres de
Nyabisindtr et Rwarnagana; soit au total 12 villes- En 1990, I'Arrêté Présidentiel n" 896/04 du
27ll l/1990 a opéré.un autre découpage administratif définissant roure la nouvelle prét-ecrure de
la Ville de Kigali cotnme urbaine alors que la préfecture de Kigali reste en principe nrrale.

Il est à constater que le milieu défini par ces textes légaux dit-fère du milieu urbain réel-
Ceci découle principalernent de ce que l'établissenrent des rextes adnrinistratifs s'est fait dansllé-
cadre de Ia planification de I'urbanisme en vue de la prévision de l'espace nécessaire pour
répondre à llévolution de I'urbain. Dans les faits, au vu de la législation de lgTget compte tenu
de l'évolution de I'habitation, des activités éconouriques et de I'effectif delaiopulation p- zone
d'habitation, il y a lieu de constater les sinrations ci-après:

l' les circonscriptions urbaines telles qu'elles ont été définies en 1979 contenaient une
partie de la population purement urbanisee et une autre couche de la population
encore nrrale;

2'entrè 1919 et 1991, lacroissance cles circonscriptions urbaines n'a pas respecté
nécessairenlent les limites tixées par la législation.'

3' d'autres centres dé tendance urbanisée ont émergé nrais sans pour autant faire l'objet

d'aucune délinlitation législative- Ces centres se localisent dans la plupart des cas,

au niveau des centres conttttérciaux ou cles centres abritartt les sièges aclnrinistratifi;

centres ayant un rôle de pôle de développemenr régional.

De ce qtri précède, il découle la nécessité cle distinguer dans le recensen)cn{ de 199 t le

rttil ietr trrbain légal dtr rnilietr urbain réel du nroins pour les l2 circonscriptiorrs urbaines et leurs
périphéries- Le rnilieu trrbain légal est celui détrni par les rexres légaux à gqvoir le Décrer-loi
no lll79 <lu 20 avril lgTg et I'Arrêtâ Présiclenriel n'896/04 du 2'lll l/ 1990.

E
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Qttant atr rttiliett ttrbaitt de tait, il a été clétini par le Service National cle Recense'lenr à partir
des critè_res suivants :

- la zoné est conlprise ou adjacente à la circonscription urbaine telle que déiirnitée par la loi;
- la présence généralisée des bâtirnents d'habitation plus ou moins en matériaux durables avec

partbis I'existence de'l'eau et cle l'électricité clans les habitations;
- avoiFtlne activité principale autre que I'agriculruie sur les 4l1a*de la zone

Sur cette base, la poptrlation urbaine légale est celle qui habitc à l'inrérieur <les lirnites
des circonscriptigns urbaines détiniés par les textes légaux et la population urbaine de fait celle
qui vit dans des zones r.éellernent urbanisées-

Dans cette.pârtie, sont présentés les et'fectiti globaux de la population totale selon le
statut de résidence lors du recensement et les principales caractéristiques socio-culturelles de la
population ainsi que leur évolution dans.le teurps.

t -3- l - Population présente et population résidante

La population présente sur le- territoire rwandais la nuit de référence du recensemenr. érait

de7-162.565 personnes réparties, par sexe, selon le tableau 1.2.

Tableau 1.2:

Sexe Résidants
PrésenB

Visiteurs Population
Présente

%

Sexe nrasctrlirr
Sexe fénrinin
'Total

3.342.582
3.549.8 I  6
6.892.398

r 19.985
n0. l 82
274.rc7

3.482.567
3.679.998
7.162.565

...-
4 9 , 6
5 l  L L

100.0
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Les visiteurs étaient au nombrc de 2'lO-16'l soit 3,8% <le la poprrlation présenre. par

rappo.t à leur lieu de résidence habiruel, la population résidante érair de 2.t57.55 I, donr

6.892.398, soit 96,1%, étaient presenrs lors du recensenrent et 265. 153, soit 3,'l % , âbsents. Le

tableau l.J. donne la répartition par sexe de la population résidante.

Tableau [.3: Répartition de la population résidante par sexe.

Quelle que soit la population considérée, présente ou résidante, la répartition par sexe

reste inchangée. Dans la population résidante comme dans la.population présente, le

pourcentage des fenimes est légèrernent supérieur à celui des hommes.

En ce qui conceme les résidants absents et les visiteurs, les effectifs sont tiès proches au

nivearr de I'ensernble de la population avec 265. [53 personnes et 210.161 personnes

respectivenrent: ce qui, à priori, pourrait fàire penser à une bonne définition du statut de

résidence des individus et à une balance migratoire ?vec le reste du monde négligeable. Mais

cette conclusion doit être nuancée en prenant en considération la répartition des rési<lants absents

et des visiteurs par sexe. En etÈt, au nlolnent où pour les résidants absents le sexe masculin

représente 55,1%, pour les visiteurs cèrte proportion est seulement de 51,8%- Dans tous les

cas, les honlnres se déplacent plus que les tènrntes.

Etttln, il y a lieu de thire observer que les chift'res de. populations présente et résidante

rle cotllprenrlcrlt pas les etlèctits des ntilitaires qtri n'ont pas ptr être dénonrbrés le jour du

recensetllent. Ie pays se trouvant en sittration de guerre, ni cetrx relatiti à la population des

anrbassades rwandaises i l 'étranger.

I
I

i .r

l
l
J

I
J

Sexe Residants
présents

Résidants
absents

Population
résidante

7o

Sexe rnasculin
sexe téminin
Total

3.342.582
3.549.816
6,892.398

146
l 1 9
zt)f

030
t23
153

3.488.6 r2
3-668.939
7 . t57.551

48,1
5 t  ?

100,0
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Il est à noter qtle cette omission ne présente aucune incidence sur la qua-tité de l,analyse puisque
les rnilitaires et la population des arnbassades représer.itent moins de o,5To <le la population
dénonrbrée.

1.3.2. Evolut ien de la ponulat ion rwandaise.

Depuis 1970, le Rwanda a connu prusieurs opérations de collecte des données
dérnographiques dont nota,nnlcnt :
- I'Enquête Dérnographique de 1970;
- le Recensemênt Général <ie lâ population et de I'Habitat de l9?g;
- I'Enquête Démographique de l98l;
- I'Enquête Nationale sur la Fécondité de l9g3 et
- le Recensement Général de la population et I'Habitat de 1991.

A chaque opération, I'etfectif total de la population rwandaise résidante a été dénombré
ou estirné. t-e tableau 1.4 présente son évolution.

Date Populaûon résidante

t9'10

1978

l98 r

1983

l99 l

3.572.550

4.83t.527

5.389.718

5.661.531

7. t57.551

Selort  les données de ces opcrat io lrs de 1970, l9?8, l98l  et  lggl . letauxd'accroissr,rrent
attnuel uroyen calculé aurait con*u r'évorution présentée dans re,tableau r.5.

n, Tableau re

t .
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Tableau 1.5-- Evolrrtion du rvthrne de croissance de la Pootrlation strr base des et-tèctifu

issus <ies opérarions de collecte des données-

Période Taux d'accroissetnent annuel tnoyen en %

1970- 1978
r978- 1981
198 r -1991
r978- r991

J , ô

1 1

2 9
1 l

Ces données montrent que la croissance totale de la population rwandaise est restée tres

rapide dans les années. soixante dix avec un taûx d'accroissement annuel moyen de l'ordre de

3, '1-3,870.

A .ce stade de I'analyse, il y a lieu de croire qrie la décennie quatre vingt semble

cependant se caractériser par un ceraill ralentisSernent du rythme de crOissance- C'est ainsi que

le tâux de croissailce annuel moyen est de 3,I 7o enÛe les deux recensements de 1978 et de l99l

er s:ulernent aei,Sn par an sur la periode l98l-1991-

1.4. Ré! .rrtition de la pooulationlpar oréfecrure

3

..

Après avoir présenté les niveaux èt les caractéristiques

question à ce niveatt de voii cotnrnent elle se répartit entre les

de la.population totale, il est

I I prét'ectures du PaYs '

1.4. l. Population présente et population -résidante par préfecture

Le tableau 1,6 nrontre que la dit-térence entre la pQpulation résidante et la population

présente est négligeable au nivanu des prétèctures. Potrr la population résidante courme poÛr

la population présente, la prétècrtrre de Kigali vient en tête avec le plus grarrd eftccrii de la

population suivi par ortlre décroissant de Gitaranla, Byurnba, Ruhengeri. Butàre' Cisenyi'

Kibungo, Cyangugu, Kibuye, Gikongoro er Kigali-Ville-



Tableau l -6

- En prenant en considération le statut de résidence, certainqs préfecrures se caractéisnt
par plus de visiteurs par râppon aux résidants absents; c'est le cas essentiellement de BuË.e,
Kibungo, Kigali, et Kigali-Ville alors que c'est ta Jiruation conrraire qui prévar,, dans lçs
préfectures de cikongoro et Ruhengeri. ces phénomènes seraient sans doute liés :.ux
nlo uvetnen ts migratoires er tre les piéf'êctu res.

1 .4 .2 .

Pour la population dc nadonalité rwandaise, il a fallu s'intéresser à la conrmun. de
domiciliation, c'est-à-dire la comnrune où est enregistré le recensé; celle qui lui délivre sa.:-re
d'identité. [-a conrnrune de domic;liation peut être dif]érente de celle de residence.

La connaissance de la domiciliation revêt une certaine inrportance dans la nlesure ou .: :sr
la cottttttune de dorniciliation qui est utilisée sur le plan adnrinistratit chxque tbis qu'i: :sr
question de classei les inclividus par enriré régionale d'appartenance.

t '

Statut de résidence

Résidant
absent

735.776
747.971
497.762
447.t78
708-744
820.814
630.141
452.766
882.995
223.'.740
744.5t1

6.892.398

Butare
Byumba
Cyangugu
Cikongoro
Gisenyi
Gitarama
Kibungo
Kibuye
Kigali
Kigali-Ville
Ruhengeri

RWANDA

28.6'12
34.456
16.894
20.t54
25.9t4
30.637
22.8W
t7.87't
3l -039
tr.924
24.'186

265.153

764-448
182.427
514.656
467.332
734-658
851.451
652-941
470.&3
914-034
235.664
769-297

7. t57.551

ro,7
I n  o

1 a

6,s
10,3
I  1 , 9
9.r
6 6

t2 ,8
J , J

t0)7

100,0

'30.286

34-659
t7.660
17.345
25.017
30_u2
2s_686
r7.326
35-054
14.534
22.558

270.167

766.062
7U.63A
5t5.422
464.523
733.161
850.856
6s5.827
470.092
918.049
238.274
767.069

7 -t62.565

10,7
10,9
' 7 )

6,5
to,2
t l  o
Q ?

6,6
12,8

10,7

100,0
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Il est à noter que r'écart enre popuration residante et popuration domic iee pernrer de
tàire une idée sur re rrouver.ent rnigraroire de |entité adnrinistrative considérée.

Pour ra population de nationarité rwandaise, re tabreau 1.7 reprend les etîecrrts par
donrici le.

Tableau I .7:

, t

Préf e.cture.
de domici le

l.lascu I in Féninin Tota ]

Butare
Byumba
cyangugu
G j-kongoro
G isenyi
G i tarana
Ki bungo
Kibuye

:Xiga I  i
. .Kiqa 1i  -v i  1I  e
Ruhengeri
N . D
RI{ÀNDA

3 8 1 . 4 3 4
3 4 1 . 4 8 7
250 .  650
2 4 5  -  5 4 0
3 6 2 . 6 A 0
4 3 2 . 3 a 6
295 -  959
2 4 L  - 7 3 9
427 .  L I )_

4 L  : 2 9 3
3 9 2  . 7  4 0

a . l  l f )

3  :  4 5 8  - : 7 9 5

|  4 o 4  - 7  0 4

I  3 9 8 . 7 3 s

|  2 6 2  - 9 7 e
|  2 6 L - 7 7 2

|  : e o .  s + a
I  4 s o . e 8 2

3 0 9  -  A 1 9
254 -  259
447 -L10

4 1 - 8 L 1
. r  l . o .  / J J

5 . 6 0 1
3  -  6 4 1 .  O 4 9

7 4 6 . 1 3 8
7  a o  - 2 2 2
51,3 _ 629
5 0 7  - 3 L 2
7  4 9  . 2 2 4
8 4 3 . 3 6 8
6 0 5  - 7 7  a
4 9 5 - 9 9 e
a 7  4  . 2 2 I

a 3  -  1 0 4
ao9 -  473

L L - 3 7 7
7  - O 9 9  - A 4 4

1 1  l

1 1 ,  O
7 , 2
7 , r

1 0 , 6
1 2  , 4

7 , O
1 2 , 3

1 ' )

1 1 ,  4
o  r 2

1 O O ,  0  
'

Sur basè du ableau l.l , I apparaît que les préfectu-es au plus grand poids
démographique de la population domiciliée sont par ordre d'imponance, Gitarama, Kigaii,
Ruhengeri, Buare' Byunrba ei Gisenyi avec prus de r0% de |ensemble des personnes de
nationa-lité rwandaise- par contre, les préfectures restantes à savoir Kibungo, cyangugu,
Gikongoro, Kibuye et rigali-vilre conlptent par ordre décroissanr moins de r0% de ra
population de nationalité nvandaise domiciliée,

[€ tableau I-8 pernret <ie voir s'ir existe rée ement une différence dans le poids
déntographique au nivsru prétèctoral enrre la popula,tion de nationaliré rwandaise donriciliée er
rés ida n te.
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Table.eu 1.9:

'  I l  se pose un problène de
entre préfectures si bien
somme des  super f  i c ies  c ies

répar t i t ion  de  Ia  super f i c ie  toca le  du  pays
gue le  to tâ1  au  n iveau na t iona l  d i f fè re  de  la
d  i  5  f é r e n t e s  p r é f e c t u r e s

Prétècture
de résidence

Superticie
en krn2

t978 l99 l

Population
résidante

Hatritants
au km2

Population
résidante

Habitanrs
au km1

Bu("re
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitarama
Kibungo
Kibuye
Kigali+ Kgl-V
Ruhengeri

RWANDAs

t.$7
4.761
t.u7
2.O57
2.050
2.189
4-016
r-705
3 .1 l 8
1.663

26-338

602.550
52t.894
333.187
370.596
468.882
606.212
361.249
336.588
698.442
53t.927

4.33t.527

328
l l 0
180
180
229
277
89

t97
1 1 À

320

183

-164.448

782-427
5t4.656
467.332
734.658
8sl-451
652.941
470.643

r - r49.698
769.297

7 -r57 .551

4t6
164
2'79
227
358
389
r6 l
z t ô
369
463

772

Au vu de ces tabl€aux et cartes une évidence s,impose : le Rwa.nda est l,un des pays les

plus densément peuplê d'Afrique et ce phénomène s'est accenbré au cours de la periode

intercensitaire (183 habiants/kn: en 1978, conte 272 en 1991). Toutefois, la répartition de la

population par régions est loin d'être uniforme. Aussi bien en 1978 qu'en 199t, il ,existe une

zone de tbrte concentration de la population à lsavoir I'axe Butâre-Gitarama-Kigali-Ruhengeri-

Gisenyi avec des densités allant de 304 à 463 habiants au km2. parmi ce groupe, la préfecture

de Ruhengeri vient en tête avec 463 habirants 
1u 

k-t- Par contre, le Nord-est du pays, formé

des préfectures Kibungo et Byumba se câractérise par de ptus faibles densités de peuplement"

16l et lff habihnts par km2 respectivenrent tandis que le sud-ouest du pays c'est à dire les

préf'e.tures de Gikongoro, cyangugu et Kibuye se trouve à un niveau intermédiaire avec des

densités de 22'7 à 279 habitanrs au km2. Il esr à norer que 44% er 25% de la supert'icie des

prét-ectures de Byunrba et de Kibungo respectivement sont constituées par le Parc National de

I'Akagera et le donraine de chasse au rnoillent oùr les préfèctures de Cikongoro, Cyangugu et

s'.t
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KibLLye contptent dans letrrs sLrperticies la forôt naturcile de Nyungwe ou le Lac Kivu'

En terntes d'évolution, entre 1978 et 1991, les densités ont suivi le rythme de croissance

dénrographiqtre de letrr région' C'est ainsi que Btttare qui était en tête des prétècttrres les plus

peuplées en l97E a cédé cette place à Ruhengeri qui venait en deuxièure position' Ce qtti' cu

reste, n'est pas étonnant avec un Laux d'accroissement annuel moyen de la population de 1'8%

à Btrtare contre 2,9Vo à Ruhengeri. Entln, il est à relever que la poptrlation rwandaise' qLri reste

agricoleàplusde90%,tiresesmoyensdesubsistancedessuperf iciesextrêmementpeti tessoit

3Taresparhabitantenmoyenneavec22arespourRuhengeriet62aresàKibungo'préfecture

la plus habitée et la lnoins peuplee respectivement'

Sit,ontientconlptedestelTesreellementdisponiblespourl'agriculturetellesquedé|rnies

parDelepierreo,lasuperf iciedisponiblepourl,agricultureestseulement|8.724km2contre

26.333 knrr de superticie nationale totale. Ainsi la densité physiologique est de 3S2 habtnnts au

kmz en moyenne âu nlveau nationai soit I'equivatent de 1,2 ha par ménage avec de fortes

disparités au niveau des préfectures (nbleau A 1'3')'

n  DELEPTERRE,  "Tab l -es  de  répa r t i b i on  ec

rwanda i se  pâ r  Sec teu r  communa l  e t  pa r

a o ù t  1 9 1 8  )  
' ,  M I N A G R I - I s À R -

de  dens l t é  de  l a  PoPuLac ion
iÉ9 ià "  "9 . ; - " oLe  ( ; i l ua t i on  au  1s
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1.4.4 Evolution de la population résidante par prétècnrre

Entre 1978 et l99l , la répartition de la population a sensiblernent varié entre prétèctures

tel que le montre le tableau l. 10.

Tableau I . l0:

3

Préfecture
t9'78 1991 fi moyen

d'accrois-
semenl en
7o

Effectifs % Effectifs %

Butare
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Git2-rama
Kibungo
KlDUye
Kigali + Kgl-V
Ruhengeri

RWANDÀ

602-550
52r.894
333.r81
370.596
468.882
&6,212
361.249
336.588
698.442
53t.927

4.83t.527

l ?  5

10,8
6 q
'1 
,'t

12,5

7,0
14,5
11 ,0

r00,0

7&.448
782.42'7
514-656
467.332
734.658
85I.45 I
652.941
470.643

,l-149.698
769.297

7.t57 .55r

r0,7
10,9
7,2
6,5

r0,3
I1 ,9
Q I

6,6
16,r
10,7

r00,0.

1 , 8
J , 2

l ç

' l <

2,6

2,6
? o
, o

Parmi lès prét-ecrures. dont la part relative'de la population résidante a augmenté se

trouvent Kibungo, Kigali (y compris Kigali-Ville), Cyangugu et eqfin Gisenyi. Quant aux

préfectures dont la proportiop a diminué par rapport à 1978, il s'agit de Buure, Gikongoro,

Gitarama, Kibuye et Ruhengeri. D'une façon générale, les préfectures dont la pan relative a

augntenté sont celles à taux de croissance supérieure à'la moyenné nadonale et qui sont

constituées d'urre part de zones à inrnrigration nette en raison de la disponibilité des terres ou

de l'urbanisatiotr et d'autre part de zolles à tbrte croissance naturelle, [æs prétèctures dont la

proportion a baissé sont cèlles à croissance inférieure à la rltoyenne du pays suite à une certaine

éntigration nette et une plrrs Iaible croissance naturelle. Ces dernières prét'ectures possèdent en

conrnlun la caractéristique d'être celles qui étaient les plus densérnent peuplées lors dtr;3

e r  1 9 9  l .
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recensenlent de 1978. L'analyse des données relatives aux conlposantes du nrouvement de la

population darrs les chapitres 6,7 et 8 perurettra de mieux déterrniner I'irnpact des tacteurs

natalité, rnortalité et niigration. D'ernblée, il convient de constater que les prétèctures à àible

taux de croissance intercensitaire à savoir Butare et Gikongoro se caractérisent aussi par les

niveaux élevés de nrortalité et une naulité plus faible par rapport aux autres préfècttrres-

1.5.  Réoart i t ion de la poprr lat ion par contrnune

Après ['analyse des données par préfecture, la présentation des données par conunune

permettra de montrèr I'existence de disparites entre communes au sein d'une même préfecture.

1.5. l. Population conrmunale résidante

I-a répartition de la population résidante par sexe et par cornmune de résidence est

presentée dans le tableau annexe A-1.1. Ce, tableau fait apparaître une grande disparité des

eftectifs de populadon enue les communes au sein d'une même préfecture et enue préfectures.

Cela résulte de plusieurs facteurs tels que l'étendue de !3 commune, le rythme de croissance de

la population par commune, les potentialités économiques, etc. C'est ainsi que la commune la

rnoins peuptée esl Karanrbo, en préfecture de Gikongoro, qui compte 25.147 habitants tandis que

la conrnrune la plus habitê est Rusumo avec 121.842 habitants suivie de Nyarugenge, Ngenda

Kanzenze, Bicumbi, et Murambi. Il est clair que les communes les plus peuplees sont celles à

peuplernent rnigratoire récent.

Dans I'ensernble, le graphique l.l. présente la distribution des communes par classes dè

population.

. :
I '
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Gmphi4uc 1_I: Distribution des commutes par classc dc pnpulation résiCanu

3 1 0
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Clasc dc popilarion

Il ressort du grâphique-l,l - que g0% des communes ont entre 30-000 et 60.000 habitants
et que la population moyenne par conlmune est de 49.362 habitants pour l,ensenrble du pays-
Sur le plan administradf et de la planitication du développenient, il serait-intéressant d,examiner
I'incidence d'trne telle disparité de population au niveau des courmrrnes, dont les eÎ-tectifs varient
du simple au quintuple.

:

' t

3

3
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l t5.2- Populat ion conrrnunale domici l iée

Dans le tabreau A- 1.2- sont cornparés les effectifs des popurations résrdantes er
donriciliées par conlrntrne en ce qui concerne les personnes de nationajité rwanda-ise alnsi oue
le poids dérnographique de la population dorniciliée de chaque colnmune-

ce tabreau monrre que l'écart enre ra population résidante et domiciliê n,esr pas
négligeabf e- Pour res cornrnunes nrrares, il va de -r | ,5% pour Nyamutera à 1- 39 J% pour
Gashora- Dans l'ensemble, certaines préfectures se caractérisent par re départ de reurs
ressortissants qui s'installent d'une manière assez régulière dans les communes autres que celles
de leur dorniciliation- ceci esr le cas pour toutes res communes de Gikongopo, Kibuye et
Ruhengeri (nroins la commune urbaine), ra prupart des communes de Buure (16 communes sur
20), Byumba (13 cornmunes sur rz), Gisenyi (9 communes sur lz) er Giarama (13 communes
sur l7).

LeJ préfectures dont les communes attirent plus les ressortissants d,ailleurs soot
principalement Kibungo, Kigari et surtout ra préfecrure de ra vilre de Kigari. pour cetre
dernière' l'écart entre la popuiation r6idante et Ia population domiciliee est de 167% dont log%

''pour Kacyiru, '193% pour Kicukiro et 2037o pour. Nyamgenge- En d,autres termes Ia pluparr
des résidanrs des cor'.runes de ra circonscription urbaine de Krgati n,y sont pas domic iés. Ce
qui n'est pas étonnant puisque la fonction éconornique et administrative de cette ville fait qu,elle
concenûe la plupart des enrplois non agricores aussi bien pubrics que privés; ce qui attire Ia
population des autres regions- Il est.à noter pour les communes de la préfecture de la ville de
Kigali que I'ecart varie suivant le degré d'uôanisation de chaque commune- En eftèt, c,est dâns
la cornrrune Kacyiru qrre se dénornbrent encore prtrsieurs àones à c-aractère nrrar.

En dehors des comtttttnes de Ia préfècture de la Ville de Kigali, les corlnrunes les plus
attra:t ives sont de trois catégories.

. :



l . Les cornrnunes de la périphérie

Kanorrrbe (+ 27,7%),
Rtrbungo (+ 9,6%)
Butarnwa (+ 5,6%)

?5

de la circonscription urbaine de Kigaii :

Z. Les contntunes à peuplernent rnigratoire récent se trouvant généralernent dans des régions

traditionnelles d'ilnmigmtion telles que le Bugesera, le Mayaga, Kibungo Est, le Mutara à

savoir :

Préf-ecture de Butare :

Muyira (+ 4,6%)

Préfecture Ce Ryumba :

Mtrvurnba (+ l l ,7%)
Ngararna (+ 38,2Vo)

PréJècture de Cyangugu :

'  Bugarama (+ 18,4%)
Karengera (+ 7,1%)

- Préfecture de Gisenyi :

Murura (+ 5,,2%)

Prétècture de Gitaranta :

Mug ina  (+  5 ,6%)
Ntongwe (+ '6 ,2%)

Préfècture de Kibungo :

Kigaranta (+ l l ,8%)
Ruki ra (+ 14,3%)
Rtrsr r r r ro  (+ 23,5%)
Sake  (+  4 ,3%)
R r r k a r a  ( +  4 , 1 % )



^ a

- Préf'ecttrre cle Kigali :

Cashora  (+  39 '7%)

Kanzenze (+ 15,2%)

Ngenda (+ 5,A%) '

Il laut noter que pour ces cas, même lorsque quelqu'un s'installe défrniuvement' arriçi

longrernps qu'il n'a pas rernpli les tbrmalités migratoires légales' il continue à être domiciljé

dans sa comlntlne d'origine'

3. Certaines autres àotnmunes abritant les. circonscriprions urbaines :

Butare : Ngoma (+ 17,4%)

GisenYi : Rubavu (+ IL,s%)

Ruhengeri : Kigombe (+ 4,7%)

L ' i rnpor tancere ladvedelapopulat ion 'dorn ic i l iéevar ieparcolnmunede2,Jpour l !00

à Kicukiro avec ig.459 domiciliés à 14,9 pour 1000 à Ngenda avec 105.455 domiciliés'

1.5-3. Densité de la population des communes

Letableat rA. l .3 .présente lessuper | tc ieset lesdensi tésbrutesetphys io iog iques: . - i 'ur

chaque cot.rlmune d* pays; ces dernières étant calculees en enlevant de la superficie totale ælle

non disponible pour l'agriculture- ta disparité des densités entre ies communes est encore llus

prononcée qu'entre les préfectores (voir lès cartes l'3 et l'4)' En eft'et' la densité brute rzrie

de r r0 habitants au km2 en commune Karengera à g67 habitants en commune Nyamyumba ien

que pour les conrprunes ntrales, la moyenne nationale se siùant à272 habitans au km2' ?our

les corn.runes des circonscriptions urbaines, les densités bnrtes Sont encore pius éler':es'

puisqu'elles vont jusqu'à 4.001 habitants au kmz en coltllllune Nyarugenge' Quant atrx den':iés

physiologiques, elles varient pour toutes les cotlttttttnes de t39 habitants atr ktlr: en cotl'l;:-'ine

Muvu'rba à 4-00 r habita'ts à Nyanrgenge avec une nroyenne nationare cJe 382 habitants au cnl'



' o

2l

[-a classifrcation cles cornrnunes par classes de densité issues du recensernent de l99t

nrontre que le seul critère de pression démogrupftiiu" ne peut expliquer l'existence de la

pauvreté .siiucturelle surtout dans les cinq prétècûlres du centre et sud clu pays à savoir

Gitaranra, Butare, Gikongoro, Cyangugu et Kibuya En effet, les communes de la préfecture

de Ruhengeri et de Gisenyi.se concentrent dans les classes de densités élevées tout en ayant une

bonne situation alirnen[aire tout comme les communes des préfectures de Gikongoro et Kibuye

se caractérisent par des densités de peuplernent relativement faibles mais connaissant des disettes

presque chroniques. (Tableau l.l4). Cela me[ en relief I'importance des tàcteurs productivité

ctu sol el mode d'occupation de I'espace de leur région.
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Tableau l.  i  l -  Répart i t ion des comnttrnes par classe de densité

physioloeiqtre et par prét-ectrrre en % '

Prét-ecture Nornbre
de

communes

Habitant par km2

200
200

300

300
à

400

400

500

500
a

600

600
et

plus

Total

Birtare
Byurt iba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitarama
Kibungo
Kibuye
Kigali
Kgli-Ville
Ruhengeri

RWANDA

20
L 1
l 1
t3
1 2
7 -
L I

l l
I I

9
16

a
J

1 0

145

1 1

9

)

29

54

55
22
r9

l 6

35
1 l
L -

2l
J I

8
65
27
44
À A

;

45
1 A

45
t )
8

29
9

22
3 1

:

r9

-LO

;

9

58
6

1 i
6

62

r6

20

r 8

25

l0;
t -
I J

8

100
100
100
i00
100
r.00
100
100
100
100
100

100

1.5-4. Evolution.de la poptrlat ion résidante
des conrnitrnes êntre 11978 ét l99l

Le tableau A. l. I mon1ie aussi l'évolution de la population résidante par commune enEe

l97g et 1991. il apparaît que le rythme de croissance moyen de la popuiation est loin d'être

unifbrme entre les colllmunes-' Le rableah l. 12 présente la distribution des comlnunes par taux

d'accroissetnent annuel rnoYen.



rés idante entre [978 et  1991
Tz rb lea t r  l . 12 :

Les conitnunes à faible croissance 'de la population se concentrent dans les 'préfectures

de Butare et Gikongoro. En effet, sur les 28 communes à croissance intérieure à2% par an,

Butare compte 13 et Gikongoro 10. Quant aux communes à forte croissance, il s'agit

essentiellernenr de celles qui ont connu sur la periode considéree, des migrations de peuplement'

A titre d'exernple, les 5 cominunes à rythme de croissance supérieur à5% par an sont présentées

dans le iableau i- 13. (non conpris les communes urbaines).

Tableau l. l3: C9mmtrnes à qran r'rythme de croissance démosraphique

Prétècture Colnmune Taux d'accroissement
annuel moyen

Byurnba
Kibungo
Kibungo
Kibungo
Kigali

Ngarama
Rusumo
Rukira
Salie
Gashora

- l a
l r L

8,0
6,0
1 1-  , _
1.6

La prét'ecture cle la Ville de Kigali se situe dans cette catégorie avec une croissance

annuelle de. I ,9% en p'loyerlne par arl. Par contre, les cortlmunes de la periphérie urbaine de

Kigali  tel les que Butatl lwa, Kanornbe et Rubungo connaissentavec des taux de 3,17o,2'3% et

0,0% respectivement 1n rythrne de croissance dérlographique relativement tàible'

Nornbre de cotnmunesTaux d'accroissettrent
annuel moyen 1978 - l99l

2

63
- ^)+
t2
8

0 à I %
T  à 2 %
2 à 3 %
- t  3 ,4" /o

4 à 5 %
5 et plus

E n s e m b l e  : 3 , 1 %
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Cela serait lié notanrrnent au tait que certaines parties de ces comrnunes ont été rattachées à la

Prétècrure de la Ville de Kigali lors de sa création en 1990. II est à noter que les l7 conrrnurres

dorrt le taux d'accroissernent annuel Inoyen est supérieur à 47o se concentrent dans les

prétèctures de Kibtrngo (7 comrnunes), Kigali (3 cotnnrunes), Cyangugu (3 communes), Gisenyi

(3 conrmtrnes) et Byunlba (l cornrnune)- En 1978, ces préièctures avaient encore des réserves

naturelles ou des terres inoccupées qui ont été colonisées par la population au cours de la periode

lntercensltalre-

t ,6.  Uôanisat ion et  pooulat ion trrbaine

Dans cette partie, il est question de montrer la répartition de la popularion par zone

d'habitat c'est à dire le poids de la population urbaine par rapport à la population rurale ainsi

que I'importance des différentes villes du pays. Il convient toutefois de souligner la ditficulté

à déftnir les populations urbaines et Rlra-les- Comme mentionné au début de ce chapire, la

classification tâte au Rrvanria est relativement. ancienne puisqu'elle date de .1979 et s'est 
:

principalement basée sur un critère administratif et d'une rnanière subsidiaire sur le notnbre

d'habiranrs de la localité de type urbain. Une acnralisation de cette ciassiJ'ication qui utiliserait

ics critères de dimensiori de la population de la localité à habitat concentré dont I'activité

principale est essentiellerienr non agricole pernrettiait de mieux.évaluer la population urbaine-

1.6- l .  Populat ion selon le rni l ieu d'habi tat

Dans le passé, Ie Rwanda s'est caractérise par un faible degré d'urbanisation- Les

données du recensernent de l99l vont ulontrer s'il existe une certaine évolution en la nratière.

1.6- l.l. Et-tectif.s slobaux de la population nrrale et rrrbaine

Selon les <lonnées du recensernent, la population présente sur le territoire rwarrdais étalt

<le '1.162.565 
habitânts dont 6.'763.612 soit 94,4% se trouvaient en milieu rural et J98.953

h:rbi tants soi t  5,6% en nr i l ieu urbain.



f
:

Jô

J J

Quant à la populadon residante' elle était de 7'157'551 hatritants avec 6"166'351 habitanls soit

94,5% dans le rural ei f9l'194 habitants soit 5'5% en tnilierr urbain- Cornnre la dit'férence entre

la poprrladon presente er la populadon résidante est minittte' dans la suite du texte' l'étude de

la populadon selon le nlilieu d'habitat se basera seulentent sur la population résidante-

l-es populations uôaine et rurale se répartissent par préfecture suivant le tableau l-14-

Tableau l - 14.

Ce tableau monge que,.dans l'ensemble' le milieu urbain reste embryonnaire et qu"oIt 
'

certaines péfectures du pays, il est quasi inexistrnt- Mise à part la prétècture de la Ville de

Kigali dont toute la populatron est considfrée conme urbaind' seules les préfecnrres de Butare'

RuhengerietGisenyionteotre3et5%deleurpopulat ionrésidantequivi tenmil ieuurbain.

Ceci doit cepeodant être ntrancé pour plusieurs ra-rsons :

l. on assiste généralenrenr à.ne certaine so.sévaluation de la population urbaine légale' cerains

irrégrrliers trouvant un intérêr à ne pas se taire connaÎtre;

2. il y a lieu de penser à I'existence d'un sotts dénotnbretuent des irréguliers conséctrtif att

climat politique qui prévalait à l'époque tlrt recensetnent' En et-fet' les autorités

5,0
t , 5
r g
1,8
3,0
2, r
) l

0,9
0,0

r00,0
3,8

726.006
770.480
504.963
458.826
712.502
833.961
639.324
466.250
914.o34

?40.011

6.766.35'7391.194

38.442
t|.947
9.693
8.506

22.156
t7.490
r3.6 t7
4.393

235.664
29.286

Buare
Byumba
Cyangugu
Gikongôro
Gisenyi
Gianna
Kibungo
KIDUYe
Kig"li
Kigali-Ville .
Ruhengeri

RWANDA
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adrninistratives ont été arnenées à prendre, dès le début de la guerre, des rnesures consisLant

à tâire retourner les irréguliers dans leurs cotntnunes d'origine- Pour la seule prét-ecture de

la Ville de Kigali, le chiffre de 70-000 irréguliers a été souvent cité même si un bon nombre

d'entre eux devaient déjà être de retour à la date du recensernent;

le recensement a eu lieu pendant les vâcances scolaires quand un bon nombre des élèves et

étuciiants qui fréquenter)t ies établissernent scolaires des villes 9 tnois sur l? Se trouvaient en

vacances ôhez leurs parents.

il existe une population urbaine de fait mais non reconnue comme telle par la législation à

savoir :

- la populâdon des périphéries uôaines rnais vivant dans des zones classées comme

nrrales- Au recensement de 1991, 19.878 personnes, soit 5% de la population urbaine

légale, ont été dénornbrées dans ces zones;

- la popuiation des pôles de développenlent à caractère urbain se trouvent à I'intérieur

des préfectures et qui continuent à être considéres comme des zones rurales par la

législâtion.

5 - La population, urbaine reelle est elle-même surévaluée. En effet, irne bonne partie de la

population urbaine légale reste rurale dans les faits Potrr les circonscriptions urbaines,

96-241personnes, soit24,6Vo de la population dite urbaine, on. ,.:,é dénombrées dans des

zones à caraètère rural.

1.6.1-2. Evolution intercensitaire de la population urbaine

Le processus d'urbanisation au Rwanda semble très lent. De222.72? habirants en 1978,

la population urbaine résidante est passée seulenrent à 391.194 personnes en l99l soit un

accroissernent annuel nroyen de 4,4% par an considération taite des données dénorrtbrées et

ntises à part les réserves du point 1.6.1.i. ci-dessus. Toutes les projections taites à partir du

recensement de 1978 tablaient sur une croissance urbaine plus rapide.

C'est ainsi que l 'Offrce National de la Population estinrait la populatiotr urbaine au ler janvier

199 t entre 597 -788 et733.682 habitants avec un taux de croissance urbaine de7 -5% à L0% par
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Au rythme actuel

turbanisation très lente-

développentent et qu'au

surplus de population et

rechercher les causes.

b @ de croissance urbaine, le Rwanda reste I'un des rares pays atïcains à

Si I'on considère que I'urbanisation d'un pays est un facteur de

Rwanda elle pourrait permettre de dégorger le milieu rural de son

partant diversifier l'éconornie, les planificateurs rwandais devraient en

I
I
I

8

Dans sa thèse de doctorat consacrée à la sous-urbanisarion et aux villes du Rrvarda et du

Burundi, P. Sirvend monre que le milieu physique, la composition ethnique, le pouvoir

traditionnel des rois et des chefs, I'enseignement, le rôle des puissantes missions. catholiques,

I'action de I'adminisrradon coloniale et les politiques nationales menées par les jeunes Etats

indépendants ont tous convergé vers une "politique ruralisante" hostile à la création et au

développernent des villes. Selon P. Sirven, dans ces pays pourtant à tbrtes densités de

population, Ia ville a été présentée.comme un lieu de déperdition, non conforme à la civilisation

du pays et dangereuse pour I'ordre établi. D'où la dispersion habile des "élémenls urbanisants"

dans les carnpagnes par le pouvoir politique pour évlter que de leur coalescente ne naisse un

'lembryon uôain" lequel engendrerait une ville.

Le constat de P- SiRVEN est notamment illustré par la politique de dispersion des

intiastnrctures socio-économiques à I'intérieur du pays, celle consistant à décourager la vente

des terres par les paysans et ent'in celle de lirnitation de I'installation des "irréguiiers" dans les

vi l les.

- t  o N À P o ,  P e r s p e c : ; w e s  d é m o g r a p h i q u e s ,  K i g a l i ,  m a r s  1 9 8 5 -

o  P -  s I R v E N - ,  L a  s o u s - u r b a n i s a t i o n  e t  l e s  v l l l e s  d u  R w a n d a  e t  d u  B u r u n d i ,
T h è s e  d e  D o c t o r a t  d ' E t a t  e n  G é o g r a p h i e  s o u t e n u e  à  l ' U n i v e r s i t é  d e  B o r d e a u x
I f I  I e  2  s e p t e n b r e  1 9 8 3 .

; '
I

:  
j l l

.-t
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L'éturje de P. Sirven consli tue sans contexte une base pour toute recherche relative aux

Iacteurs explicati is de la taible urbanisation dtt Rwanda.

Toirtefbis, cornrne dit ci-dessus, Ie Recensenrent Général de la Popularion et de l 'Habitat

dê l99l a été realisé à un mornent particulier oùr le pays était en guerre et où les mesures prises

par les autorités adrninistratives des différentes villes du pays les avaient dépeuplées de plusieurs

rrriiliers de résidants irréguliers. Par ailleurs, I'Enquête Post-Censitaire a révé\é un sous

dénornbrenrent de 6% pour la seule Ville de Kigali. Ceci pourrait, après correction, relever le

nivel,r des eftectifs de la population urbaine et partaxt le taux d'accroissement annuel de ia

population ttrbaine.

Rappelons que sur le plan légal, sont considérées comme circonscriptions urbaines tous

les chefs-lieux de préfecture ainsi que les villes de Nyabisindu et de Rrvamagana- Il est '

in.éressant de connajtre la taille de la population de chaque ville du pays.

^

t .6 .2.  - ; iect i fs  e lobaux de la  populat ion de chaque v i l le

Le tableau l-15 présente la population des différentes circonscriptions urbaines d'après

la délinritation officieUe des iones urbaines.
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Tab lea r r  [ . 15  Répa r t i t i on  de  l a  pop t r l ? . t i on  t r r ba i r l e  pa r  c i r consc r i p t i o r l '

Circonscription
Urbaine

Effectif de la
Population résidante

Butare
Nvabis indu
Byumba
Cyangugtt
Gikongoro
Gisenyi
Gitarama
Kibungo
Rwamagana
Kibuye
Kigali
Ruhengeri

RWANDA

29.255
9 . 1 8 7

Lt -947
9.693
8.506

22_156
t7.490
7.082
6.535
4.393

235.5&
29.286

3 9 1 . 1 9 4

Au vu de ce tableau, la seule Vilie de Kigali concentre 60% de la population de toutes

les villes du Days au moment où d'autres villes restenJ relativement très petites' c'est Ie ca''

noamrnent de Kibuye, Rwamagala et Kibungo ar/ec respectivement 4'393, 6'535 et 7'C::-

habitants.

:
Toutetbis, ces et'tècrifT globaux masquent une certaine réalité. D'une part, une bonne

partie de la population de ces villes reste sensiblement ruraie et d'autre part' ces circonscriptions

urbaines elles-mêmes ne cioissent pàs nécessairement à I'intérieur de leurs limites

ad nrinistratives offi cielles.

Pottr ces circonscriptions urbaines et leurs

recensentent selon le niilietr urbain légal et le milieu

dans le tableau l.  16.

periphéries, la distinction des districts de

urbain réel a conduit atrx résultats consignés

rÈË
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Tableatr  1 .16:  Populat ion des c i rconscr ig t ions r r rba ines se lon le  caractère r r rba in ot r  nr ra l  dr r
m i l i e r r  d ' hab i t : r t .

V i i le

Population légalement
urbaine

Population
de type
urbain
résidant
en milieu
légalement
rural

^

Population
réellement
urbaine
totale

5 : 2 - 3 + 4

Ecart entre
t ^
t a

population
légalement
et
reellement
urbaine

6  : 2 - 5

Etfectif
total

2

Population
de type
rural

J

Butare
Nyabisindu
Byuntba
Cyangugu
Cikongoro
Gisenyi
Gitararna
ï . ' i \ r r n o n

xwamagana
Kibuye
Kiga,.
Ruhengeri
RWANDA

29.255
9.r87

I l  . ,o47
9.693
8.506

22. t56
t7.490.
7.082
6.535
4.393

235.6&
29.286

39t.194

9.942
3.4&
o .  ô + J

I  .839
5 . 1 8 8
2.731

I U . J O J

4  /  \ /

2.3t1

27.$A
2r .498
96.24r

2

747

036

957
446

09;

878.

I

l 5

l i

20.060
) .  t  / .J

5.10-1
9.890
3.3r8

t9.425
8.084
3.896
^ .,t-t À
+ . L L *

4.393
192.742

7.788
.:r+.gri

9.  r95
3.464
6.843

-197
5 .  r 8 8
2.73r
9.406
3 . 1 8 6
2.3t r

0
42.922
2L-498
163:63

Ce tableau nontre clairenrent que des 391.194 habitants des circonscriptions urbaines,

96.241 soit 25% vivent dans-des zones-encore rurales mais que, par conue, ces villes ont

tenclance à dépasser leurs lintites administratives. C'est ainsi que 19.878 personnes habitant les

périphéries urbaines vivent dans des zones urbanisées.

Par ai l leurs, [a population urbaine réelle n'est que de 314.831 habitans soit 4,4 % dela

poprrlarron torale contre 5,5% pour Ia population urbainé légale. Certaines vi l les dentetlrent

essentiellenrent rurales- Il s'agit notamnlent des villes de Ruhengeri, Gikongoro, Kibungo,

Gi tararr ra et  Byunrba avec 73,4%,617o,  59,3%,59j% et  51,3% respect iventent  de leurs
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popti l :r t . ions qui sont à caractère rural. Par rappon à leur déiirninrion otïciel le. les vi l les les

pl t rs  t r rbanisées sont  K igal i ,  Gisenyi  e t  C_r ,angugu rvec seulement  11,8" /o,  12,3To et  19,0%

respectivement de nlraux- Quant à la ville de Kibuye, avec sa laible érendue, elle est

entièrement urbanisée- Le graphique l-2 montre le degré d'urbanisation de chaque ville par

rapport à sa population légale. il s'entend que ce degré d'urbanisation est en partie infiuencée

par des ambitions des planitlcateurs lors de Ia délimiration de I'espace urbain de chaque ville.

Graphique 1.2. Degré d'urbanisation des circonsciptions ttrbaines

\o
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\
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\
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1.6.?.2.  Euol , r t ron c le  la  pr - r !^ r r r la t ior r  rés idante c les c i rconscr iPt ior rs  t r rba i r les

D'après les données recueillies par différentes opérations de collecte des données

dérnographiques réalisées au Rwanda, la population des circonscriptions urbaines aurait évolué

entre 1970 et  l99 l  s t r ivant  le  tab leau l '17 '

Tableau

Circonscription
urbaine

t910 1,918 i99 l Tx acc-
r978-1991

Butare
Nyabisindu
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitararna
i{ibungo
Rwamagana
Kibuye
ICgaii
Ruhèngeri

RWANDA

8.400
4.&a
5.9S0
2 <,rI-)

7.420
6-250
9.350
3.860
4.850
1.670

57.404
12.500

125.460

22.r89
r r .563
1.702
7.241
s.637

t2.65s
8.531
3.360
5.9r2
3.045

r r5.990
18.942

222.727

29.255
9.t87

11.947
9.693
8.506

22.156
t1.490
7.082
6.535
4.393

235.6,6
A

29.2e6

39  r .  l 9
.+

r-) |
r ' 1

+ 1 4

t a ^
,  J  t -

t A 1
1 - + ,  t

J - 5 ' 7

- r {  Q

+0,8
r î O

I  L r /

+5,6
+3,7

t À A

A la lurnière de ce tablàu, il importe de signaler, que jusqu'en 1978, les circonscriptions

turbaines n.étaient pas bien délimitées. Ceci pourrait expliquer la décroi-ssance apparente cie la

popularion cles villes de Gitararna er Gikongoro entre 1970 et 1978. Toutetbis, ce tableau l ' 17

pe.net cle constater qsc, hormis la sous estirnation de la poptrlation trrbaine dont il a été quesiion

ci-clessus, la poptrlatiorr tles villes dtr Rwanda augnlente très lentetnent'

entre 1970 et  1991.
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1 .7 .  Conc l t r s io r r

Ce chapitre a ntontré que la croissance de la population rwandaise a été assez rapide sur

la période intercensitaire mêrne si elle a été plus lente que celle qui était attendue. Cette

croissance n'a pas été unitbrnre entre les différentes prét-ecttires en raison essentiellenrent de la

pression dérnographique et du mouvement naturel de chaque région- Ce qui a modiflé la part

relative de chaque préfècture dans la population totale. Au niveau des cotnmunes, il exisie une

3rande disparité des effectifs, U apparaît aussi que les densités de populations sont très éievées

au Rwanda rnalgré.les disparités régionales qui peuvent êlre constatées entre les prét-ectures et

entre les colnntunes- Dans I'ensemble, I'axe Gisenyi-Ruhengeri-Kigali-Gitarania et Butare est

Ie plus peuplé au niveau national tandis que le Mutara, le Buganza et le Bugesera'demeurent

relativernent rnoins peuplées et continuent à attirer la population d'autres régions.

Au niveau des villes, la po.lulation urbaine demeure peu importante et la croissance des

dif-terentes circonscriptions urbaines est très faible même si la ville de Kigali reste un grand pôle

d'attraction de la population du reste iiu pays- Par aiileurs, on remarque que cenaines

.circonscriptions urbaines restent sensiblement rurales 2u moment où d'autres ont tendance à

croitre au delà d-e leurs lirnites officielles.

Au rnontent où le payss'apprête à accueillir les réfugiés rwandais vivant à l'extérieur du

pays, il faut s'attendre à une forte augrnentation de la population rwandaise dans les prochaines

années. Ces rétirgiés sont estinrés à quelques cenhines de milliers de personnes. Lerrr arrivée

va tbrtement moditier la répartition de la population à I'intérieur du pays ainsi que le processus

d 'u rban isat ion.



P r é f e c t u r e
Cornrnu ne de
rés idence

f 9 7 a 1 9 9  t Tx

Sexe
mascu  I  i n

Sexe
fém in in

TotaI Sexe
rnascu l in

Sexe
Féminin

To ta l

Butare

c ishamvu
Huye
Kibây i
Kigembe
Haraba
Mbaz i
Muganza
Mugu sa
Huyâga
Huy i ra
Ndora
Ngoma

Nyab is  indu
Nyak izu
Nyaruhengeri
Ruhashya
Runy inya
Rusat i ra
Shyanda

Byumba

Euyoga
Bwisige
Cyumba
Ci"un9o
c i r  i
G i tu  za
K i b a l i
K inyami
Kivuye
Kiyo.nbe :
Muhura
Mukarange
Murambi
Muvumba
Ngarama
Rutare
Tumba

2 9 0  -  ? 9 4

1 4  .  6 1 5
9 - 6 s 1

16.  l -36
1 4 . 6 3 6
1 <  ? - ' 1

.14  -200
L 1 -  6 3 2
13 . 499
14 .  saA

13 .  069
20 - L2s
14 -  aa l

1 3  -  9 4 9
t l -  6 3 0
! 7  . 5 9 2
1 3  . 2 0 4
15 -  O62

254 .700

1 6  -  9 4 1
Lr - 207
13 .  142

. r s - o g a
14 -992
1 3 - 4 5 7

10 -  a45
14 -  030
1 5  . 7 0 9
13 -  309
2 7  - 7  4 3
1 4 .  6 3 9
1 1 -  4 6 1
1 f  . 7 9 5
l o .  6 4 8

3 r 1 - 7 5 2

1 5  . 7 4 1
10 -  516
11 .5 r2
20 - o39

l 1 - 0 3 3
15 - 429
13 -oo7
14 - 6�67
1 5 . 4 7 5
12 -764

15 .  o19
22 -96r
t 5  - 2 2 4
r 2 - 3 6 5
19 - 102
14 -  f44
16 -917

267 -794

r7 -662
l t  -  47a
1 4 - 0 5 7
1 5  - 7 7  4

14 -  79 l
19 - 394
15 -  464
12 - (}91

1 6 - ? 5 4
L3 -  971
2a -  634
1 8 . 4 1 5
1 1 -  6 9 4
t 4 - 4 ' t 4
!2 -2LA

6 0 2 . 5 5 0

3 0 -  3 9 6
20 - 167
33 -  644
3 8  -  6 7 5
3 2 .  O O 4
20.96 ' l
2 9  . 6 2 9
24 - 639
2A -  r66
3 0 .  o 6 3
2 4  - 4 4 L
2 4  - 7 9 0
4 1 -  4 6 4
29 -900
4 4  . 4 0 4
29 . 1'1 1
2 3  - 9 9 5
3 6  -  6 9 4
2 7  . 3 4 4
3 1 -  9  ? 9

5 2 l - 8 9 4

3 4 .  6 0 3
22 .  6As
27 . 199
3 0 . 4 1 2
3 0 .  ?  1 4
2A -  650

2 9  - 9 7 6
2 2 . 9 3 6
2A - 690

t 7 . 2 4 6
56 - 37.7
3 ?  .  O 5 4
2 3 . 5 5 5
2 4 . 2 6 9
2 2 . 4 6 6

3 5 9  -  9 3 s

r B _ 2 5 1
1 2  -  9 4 9
2 1  .  5 3 3
2 3  . 3 2 3
1 9  -  0 2 3
1 3 . 2 0 4
L 7 . 4 5 1

1 7  -  1 4 4
2 L . 2 4 4
1 4  -  0 4 1

26 -952
r 8 . 3 0 1
24 -2L5
r 6 . 1 1 1
1 4 . 0 3 6
2 I  - 2 2 9
1 6  -  5 0 5
1 9  -  3 1 t

3 8 0

23 -07A
15 -  414
1A -  590
2 2  -  r 2 2
2 2 . O L 4

1 5  -  ? 3 8
r7  -524

1A -  O?O
4 2  -  4 2 2
29 - 46t
2 9  - O 2 7

1 4 . 8 ? 4

3 9 4 - 5 t 3

1 9  -  5 4 4
13 _  469
23 -345
2 5  _ 6 7 8
20 -  660
14 -  348
IB:822
19 -  ?4s
1A -  OO7
2 1  - 1 4 7
1 5  -  1 7 1
L 6 . 2 9 2
2 4 .  1 4 5
1 8  -  6 7 4

r? .  ao8
1 5 .  O 1 2
22 . '11) .
17  -  538
2 L  - 2 2 4

4 0 1 -  9 0 ?

: 2 4 . 4 2 \
'J.6 - !7 4
2 0 . 6 7 4

. 2 4  - 2 3 2

2 3 - a l 6
2a-  900
2t  -337

1A -  7Aa
2 4 .  O O l .
19  -  150
4 3  -  6 9 5
29 :694
29 .  OO5
20 .  4J4
t 6 - a o 9

- 1 6 4 . 4 4 A

3'1 -'199
2 6 .  a s a
4 4 . 8 7 8
49 .  OOI
3 9  -  6 8 3
2'r - 556
3 5 . 2 7 3
3 a . l ? 1
3 5 . 1 5 5
4 2  - 9 9 1

3 2  -  9 3 0

3 6 . 9 7 s
5 0 .  3 B O
3 l  -  9 1 9
29 -O4A
4 3  -  9 4 0
34 -  043
40 -  539

1 4 2  . 4 2 7

47 -499

39 -  364
46 -  354
4 5 . 2 t O
4 6  -  3 B 5
5 5 . 6 3 7
4t - 499
3 3 . 3 1 5

46.9 ' t '7
3-1  -220
8 6 .  1 1 7
5 9  -  1 5 s
58 -  032
4 0  - 0 1 2
3.1. - 683

r , ' l

t )

\ , 7
a 1

r , 1
2 , 4
L , 4
2 , 2

1 , 2

\ , 4

2 , 5

3 , 2
3 i o
f , a
3 r o

1 , 4
2 , 9
2 , 4
3 , 3

1 )
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Tableau A l.l: Population résidante s€lcn le sexe. la prétècture
et la conrnrtrne de résidence en 1978 et I991,

t .
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À  1 . 1 :  P o p u l a t i o n  r é s i d a o t e  s e l o n  l e  s 9 4 9 '  l a - p ! é : e c t u r e

æ la  commune  de  rés idence  en  l 97B  e t  1991

-À
-t

â'!:L

t,
l
I

Pré  f  ecLu re
comrnune de

rés idence

l 9 ? a 1 9 9 1 TX

tSexe
ûascu l i n

Sexe
fém1n in

lo ta l Sexe
mâsculin

Sexe
Fémin in

To ta l

Cya ngugtr

Bugarama
cyimbogo
cafunzo
Gatâre
cishoma
ci-suma
i(a9ano
Kamembe
Karen9era
Kirambo
NyakabuYe

cikongoro

Karama
Karambo
Kinyamakara
Kivu
Mutiuga
lludasomwa
lluko
Uusange
Husêbeya
Nstti l  i
Nyamagabe
Rukondo
Rwamiko

c  iseny i

câseke
c ic iye
Kanama
Karago
Kayove
Kib iL i ra
Mutura
Nyarnyunba
Ramba
Rubavu
Rwerere
Sat . iosy i

1 6 5 - O a 4

14 .  O9A
1 4  .  5 3 9
),-1 - t 41
r7  -  614
1 3  -  4 0 3
1 6  -  O a 5
1 3  .  7 9 4
15 -  406
1 6 -  B O 6
t 3 : 4 6 9
12 -655

1 7 S -  1 3 0

1 1  -  5 a 2
9  . 1 2 2

) , 2  . 7  0 9
\ 3 . ' 1 3 2
1 4  -  4 3 6

t 7  . 6 7  7
12 -  694
1 2 - 9 5 0
1 6 . 9 5 6

.  1 . 4 . 9 1 4 '
12  -  501
ro-  947

2 2 7  . O l 9

1 5 . 1 9 4
1 9  . 9 3 4
2L .21 ,2
rs -962
2 5  - O 4 2
1 9 . 6 ? 1
19 .  sO8
l a .  2 4 7
1 4 - 4 3 7
t a -  a 4 6

r ?  ' t q 4

1 6 8  -  1 0 3

14  -  647
14  -628
r 7 - o l 5
1 8 - 4 4 1
1 3  -  9 s 9
16 -462
1 3  -  a B O
l 4 .  s s 6
1 6 . 4 3 5
1 3 -  9 3 4

I 9 2 . 4 6 6

1 2 . 4 1 6
1 0  -  6 5 5
L 3  . 6 s 2
r 4  -  8 6 6
1 s  -  1 2 1
l a . 9 6 8
t 9  . 2 9 2
1 3  -  9 8 6
13 -  903
1 A .  5 7 0
t5 -'t s'I
r 3  -  5 3 2
1 1  -  6 3 8

i q r .  a à :

1 6 . 7 9 4
2 1 . 5 1 4
2 1 -  9 1 0
r ?  -  6 L o
25 -932
2 0 . a s 6
21, .240
19 - 49'1
1 6  -  0 2 6
19 -  060
t't - 645
2 3  . 6 ' l  S

I

1 3 3  -  1 8 7

2 a . ' 1 8 5
29 - t6'1
34 - t62
3 6 -  5 1 9
2-t - 362
3 2 . 9 4 1
21 -  614
29.962
3 3 - 6 4 1
27 -  407

3 ? O  -  5 9 6

2 4  .  O 9 a
2 0 . 3 8 ?
2 6  -  3 6 L
2 A -  5 9 4
29 - 557
3 6 - r 3 4
3 6 . 9 6 9
2 6 - e S 4
26 -A53

3 0 - 6 ? 1
26 -O33

46a -  aa2

43 -122

so -9 - l  4
40 :s2-1
4 0 . 7 4 4
3't -18,4
30 -  863
3 7  -  9 0 6
3 3 . 4 1 3
4 6  - O 2 9

2 5 0 . 3 4 3

2s -  i2 l
2 0 .  0 4 t
22 -A90
2 5  . 1 1 7
L9 -1 - t  6
22 -964
2 1 . 3 9 3

2B -  805
2 2  . O l 2
18 -  s63

224 -23L

1 4  - 7 A 6
t 2 . o ' 1 9
t 5  . 4 ' 1 1
1 7  . 6 6 6
l - 5 . 0 9 ?
2 4 - 1 0 0
22 .496

! 7 . 4 1 2
2 1 . 6 0 r
l-B - 469

: .

2 5
2 9
3 4

3 8

2 A

3 0
2 4

327
1 5 9

459

1 s 3
299
2 2 9
190
9 4 5

2 6 4 - 3 r 3

2 6  - 9 5 4
2 0  -  6 1 B
24 -  429
2 8  -  O 3 4
2 0  -  4 7 1
24 :24 '1
2 2  . 4 4 5
2 3  -  4 9 1
3 0 .  1 3 3
2 3 . 9 5 0
19 -  097

2 4 3  -  t O l

1 5 . 9 4 0
13 -  06A
1 6 . 9 5 5
1 9 - 0 5 6
1 6 . 8 a A
26 -  OB3
24 -  624

1 9  -  3 2 5
23-7 l .9
19 -  410
L6 .  a47
1 4  -  6 5 0

3 8 1 -  9 2 5

27 -  A74
3 1 - 4 4 5

2 8  -  1 3 9
4 0  -  6 6 5
28 -  aos
37 .206

2 ' t  - 2 2 4
3 1  -  3 0 7
2 6  -  4 6 0
3 6  -  O 8 2

s 1 4 . 5 5 6

5 2  . 2 7 9
4 0  . 6 5 9
4 7  . 3 1 9

4 0  - 2 4 1
4-1 -255
4 3  -  A 3 a
4 6 -  7 4 4
5 a  -  9 3 4
4 5 . 9 6 2

467 - 332

3 0  . 1 2 6
25 -r4-1
32 . 432.
3 6  - 7 2 2
32 -945
5 0  -  1 4 3
4-1 . L20
3 1 - 4 9 5

4s -  320
37 -A79
32 - 120
2 A  . 4 0 6

7 3 4 - 6 5 4

7 0  .  L 2 2
53 -  452
79 -  r24
5 4 . 9 5 2
70 -967
58 .  10?

s 1 . O 5 0
6 9  - O 2 7

43

4 , - 1  |
2 , 6  |
2 , 5  |
3 , O  I
3 , O  I
2 , 8  |
3 , 6  |3 ' s  I
4 , 4  |
4 , r  Ia , o  I

I
1 , 8  |

I
r , 9  |
1 . 6  |
1 , 6  I
2 , O  I
o . 8  |
2  ' 6  |T q l

: ' :  Ir , :  I
2 . s  I
- t  -  |

1 , 6  |
r , 6 ' l
1 , e  I

3

3 , O

3 , 6
3 , 4

4 , 4
3 , 4
4 . o
3 , 4



Pré fec tu re
Cofirmune
de  rés  i dence

1974 1 9 9 1
acc

S e x  e
m â s c u  I i n

Sexe
fé.ninin

To ta  I Sexe
mascu l  i n

S e x e
Fémin in

Tot:al

G !l:a rama

Bul - inga
Kayenz i
Kigoma
Uasan9o
Mugina
Hu k ing  i
Hurama
Àiusambira
Mushubat i
Nton9we
Nyabikenke
Nyakabanda
Nyamabuye
Rundâ
RutoLtwe
Taba
TâmtrLre

K ibungo

Bi renga
Kabarondo
Kâyonza
Kigraraûa
Hugesera
l i  - .1az  i
Rukara
Rukira
Rusumo
Rutonde
sake

Kibuye

Ewak i ra
c ishy i ta
Cisovu
Gi tes  i
X ivumu
Mabanza
uweodo
Ruts i ro
Rwamatamu

295.299

13 -  603

2 2 . 9 6 4
1 4 . 9 3 6
7 2  - 7  4 4

r 5  . 9 1 ?
15 .20 ' l
2 2 . 4 5 4
23.29 I
t 6 -  4 5 4
l 5  -  ? o a
2a -  oao
1 4  - t 1 7

1 a - 4 7 5
1 6 . 4 6 0

1 9 - 4 6 6

L3 -  139
18 . 877
1 6 - 6 9 4
1 6 - O 3 2
15- 646

2 1  -  8 9 6
1 3  -  7 1 1
I 4  - 2 9 7

r a - 9 e z

1 4  -  4 1 6
2 1  .  1 5 9
1a _  648
2 Z  -  J J >

1 6 .  3 4 a
1a -  029
1 9 . 1 7 5

3 L O - 9 1 3

14 -  134
14 - O23
24 -234
20 -o92
1 3  -  4 1 4
l5  -  oB3

l6  -  343
23.526
24 -932
r7 - 497
16 - l-30

14 -  459

20 -  334
L7 -201

145 -  217

20 - 390
13 -  917
1 3 - 0 7 6
20 -297
1A-OO5
17-07a
16 - 294
13 -  905
22 .937
1 4  -  1 7 1
1s  -  !43

112.390

20 - 404
15 -tr46
1 4  -  5 1 1
2t  -  864
20.s22
23 -AL2
L7 -406
1 8 - 8 9 2
1 . 9 - 5 2 5

606.212

21 - -141
27 -214
47 -202
3 9  - 0 2 A
26 -162
2 9  - 4 4 6
32 -  649
3 1 . 5 5 0
4 5 . 9 8 0
4 A  - 2 2 3
3 3  - 9 5 5
3 r . a 3 a

2 A . 6 4 6
26 -797
39 -209
3 l - 6 6 1

36L -219

3 9 - 4 5 6
27 -t92
25-215
3 9 - 1 7 4
34 -  699
33 -  110
3 1 - 9 4 4
26.904
4 4 - 4 3 3
27 -aa2
29 -410

3 3 6 - 5 8 8

30 -572
2e-927
43 -O27

3 3 - 7 5 4

3 4 .  7 0 0

t 1
1 a
2 9

2 0
1 A
19
2 2

3 1

3 9

2 3

4 t 5 - 3 5 a

3 ? 3

9 3 6
097
6 4 3
6 0 s

3 6 1

209
o 6 0

8 4 1

4 6 L
1 a t

32O .247.

3 5  -  4 2 2
2 1 -  l s 3
22 -530
32 -944
2 3 . 4 1 0
2 2  - O 2 0

2 A  -  3 5 9

1 4 .  2 3 0
2 4 . 0 2 6

227 .  309

) i  ç 1 ' ,

1 4 . 8 5 6
29 - 647
2 6 . 3 8 0

2 0 . 9 1 6
2 7  - 2 6 4

4 3 6 - 0 9 3

2 0  -  3 0 1
3 t - 5 7 7
2 6  -  1 5 4
20 - 597

2 r  -  7 4 s
2 3  - 4 7 6
33 -  O32
3 6  -  9 0 6
2 6  -  3 4 0
23 -902
4 0  -  5 3 7
23 -.OO2

zg -  tet
2 4  .  O 5 4

332 _ 654

3'r  -o22
2 2 - L 7 4
23 -  r70
3 4  -  3 5 0

23 -  O4a,
28  -  324
2 A  - 9 s 6
6 1 -  s 1 4
1 8 - a 4 5

2\  -424
20 -  s14
3 1  .  6 5 ?
2 8 - 9 4 1

22 _  62- t

2 7  - ' 1 2 7

4 5 1 - 4 5 1

3 6 - 3 3 0
3 9  -  2 6 6
6 1 . 5 r 3
s o . 2 s 5
4I  -  240
3 S  -  2 4 0
4 0  -  6 A a
4 5 . 8 3 7
6 4  -  2 1 8
7 3 . t 1 5
s 1 . 4 0 0
46 -  169'19  -952
4 s  -  B B 3
3 s  -  4 A A
s 4  -  6 2 2

5 s 2 . 9 4 1

' t2  -  444

4 5 - O O O
66 -934

: 4 9 . 3 0 3
'45  

-  O6A
55 -  849

121.a42-
37 -O75
5 1  . 1 4 4

4't o - 643

5 3  -  5 4 1
42. ' t96
39 -  370
6 1 - 3 4 4

6 3  _ 4 4 4
4 3 . 5 4 3
5 6  - 4 1 6
s 4 . 4 0 8

2 , 6

2 , I

2 . 7
2 , O
3 , 6
2 , O
1 , 7

2 , ' 1

2 , 6
2 , 6

4 , 1

4 , 4
4 , 2
2 , 7

4 , 4
6 ; O
8 ; o

2 , 6

2 . 4

2 , o
3 , 4

4 4

T a b l e a u  À  1 . 1 :  P o p u l a f i o n  r é s i d a n t e  s e l o n  l e  s e x e -  l a  o r é f e c c u r e
e t  I a  c o r n m u n e  d e  r é s i d e n c e  e n  1 9 7 8  e t  1 9 9 1 -  ( s u i t e )

t "
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'9

â

l97a 1991

I â n i n i n
T o t a t

f é m i n i n
I o ( a t

K  i 9 â t  i

sict.t'{)i
Sutaûra

6iko.o

Hbogo

llusasa
fl9eflda
RÉ(rtso
Rushashi

shyoroô9i

r i g a t  i  - V '

Xacyiru
K i cirk i ro
xyat.ugenge

Rùenge.i

Butâr  (
C y â s : n ç j
C_\ € _!.

Gâa )-.je
K i dâho
Ki9o.r6e
K i n i s i
t{uk iô9o

Nkut i

xyak i oaîa
llyaflugàt i

Ruhoardo

Iotal

301  -  519

r r -356
15 - l l f
17 -526
16-711
20 -a67
28 -606
r  1  -052
16.2T3
' |  1 -221
3a.252
22.553
l3  -  197
21 -15[
15 -236
1 1 . 4 1 7

51.676

25a.7?2

17  -ô21
la -625
22 -762
13.735
1f.0f5
18.663
r8 -027 -
12 .961
r5 - r7J
1 f  . 92  r
17.096
12.A70
1 5 . 8 æ
12-210
2 1  . 1 1 0
14 .814

2.363 -r-Tr

109-355

f4.0t5
l'l -5f6
13- 781
r8 -5 i l
l 7  - t  17
19 .011
28 -8Ca
12 -160
17.1i7
't'l .996
l5-048
22-716
l4 -062
22 - 1f1
15.927
11 -S2S

i5-692

273.205

19 .2t 1
l9-l6a
?1.1m
11.216
1f.670
17.91
i 9-{a5
t4 -1 t0
r5-795
t5 -548
t7 -990
11 .180

12.849
?2 -153
r5 .140

?-(68.350

6t0 -874

67-f00
72-492
?9 .1 t6
f6-059
f4 -'t 28
39 -908
57 -611
2 l  - 11?
33 -7  tO
23.217
6a -300
15.269
27 -259
43 -5a5
t 1 . 1 6 3
27.912

87.568

531 .927

37 -065
37.793

27.951

36 -657
37.512
27.101
l0 -964
29.169
15.086
26 -350

25.O59

29.971

1 -431 -527

151 -972

{9-08r
t6-a4a
18- 104
2.6-112
25 -665
27.107
19 -9a7
15.797
22.709
15 _ 9f l
56. | 96
2f.ooa
la _171
27.o7a
21-712
la-(6f

128.509

f0 -9r 5
J r .f76
66 - 218

367.115

21-&1
24-Ot6
36 -lto
14.é62
t8- 152
?6-05�6

20.936
2 1 - 1 1 0

17.949
22 -201't 5 -24'l
29.A39
r9.308

4.11a -612

162 -062

49 - 5i ' � t
16 -v)1
l7 - 600
2 7 _  1

26- r98
t a-t] .1
16 -7 t9
21 -257
17 -41
57 _797
22-4L
19 -î2a
27 -559
22 -93L
20- r65

1 0 7 . ; 5 i

27 -255
25 - 066

{o1 -64?

27 -310

r 9.e-08
19  -525
27 -111
26 -90't
23 - Oa5
22 -910
25 -Lrs
2 a - . 1 7
1 9 - 5 1 1
?S -6at
16 -711

20 -rn

3 - é68 -939

914 ,034

98  -612
33 -a42
75 -70t
53-173
52 -219
51 .605
98-828
31 -916
16-976
33.225

1lf.993
/.5 -t  72
fa- l9a

t 1, -61.6
3a -62A

2.45 -66t,

58_ 200
57 .L12

120 -O22

'. ztc -2çz
' 

52.OO1
49 -419
z5.964

37 -777

55.2/.L
. 11-O21

1t .o20
r.a.187
50 -400
37 - 600

l l  .942
62 -275
40.0a5

7.157 -551

3 , 1

3 . 0
f  , 1
7 , 6

2 ,1

1 , O
0,o

2.5

2 , 6

3 , 7
2 , 5

2 , 7

? . 4

2 , 7

3 . 1

L e s  e f f e c t i f s
son i  ceux  de  I
I  éo  è :e -  = : .  - -  I a

de  I a  P ré fec tu re  de  l a  v i l l e  de  K !gà .L : ,
' anc ienne  commune  u rba ine  de  Nya rucenge ,

l î g u l d i i o n  d ê  l è  ^ : : ( . o n s . r  i o t i o n  u : : , . - : . -

pou r  l  ' année  l 97B
ce  qu i  sous -esE !me
d e  K : c a  !  i  d  a  l o . s  -

: '
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I ab t  eau
e r  dom ic i t i ée  Pa r  conmune

P r é f e c t u r e -
commune

P o p u l a t i o n
r é s  i d a n t e

Popu la t ion
domic  i l i ée

E c a r t  e n
È

P o i d s
d é m o g r a p h i g u e
Popu )-at j-on
d o m r c r - I r e e  - / m

B u t a r e

G  i s h a m v u
H u y e
K i b a y i
K igembe
Maraba
M b a z i
M u g a n z a
Mugusa
Muyaqa
M u y i r a
N d o r a
Ngoma
N i y a z o
N y a b i s i n d u
N y a k i z u
N y a r u h e n g e r i
R u h a s h y a
R u n y i n y a
R u s a t ! r a
Shyanda

N .  D .

Byumba

Buyoga
B w i s i g e
Cyumba
Cyungo
c i r i
G i t u z a
K i b a I  i
Kinyamj.
Kivuye
Ki-yombe
H u h u r a
Mukarange
Murambi
Muvumba
Ngarama
Rutare
Tumba
N .  D .

7 5 3 . 8 6 8

J  I  - ô 2 . +

26 -  687
4 4  - 4 4 3
4 8 .  1 5 4
3 9 . 6 3 0
2 7  . 4 5 4
-r q, , ' l  6

3 8 . 0 1 0
33.2]^5
41 .54 ' l
2 9  - r 2 9
3 1 - 8 3 5
5 3 . 0 9 s
36  -832
5 0  -  0 B B
3 3  -  7 8 3
2 B  - 9 s B
43 .829
5 J  .  y ) { *

4 0 .  3 8 9

715  -935

47 -4s5
3 1 . 5 0 4
3 9 . 2 4 8
4 6 . 3 0 0' 4 5 - 1 4 1

4 6 . 3 1 8
5 5  -  4 9 9
4 t .443
3 3 . 2 2 5
3 6 .  1 3 8
4 6 . 9 3 8
3 l  - L t . +

8 5 . 9 4 7
5 4 . 3 4 4
s 7 . 6 2 0
4 0 - o 1 9
3 t  -  6 2 2

?86 .  138

3 9  - 4 2 2
2 7  . 8 3 3
4 s . 5 9 0
s 1  -  1 8 7
42 -684
29  -499
3 6 - 4 8 9
37 -]-24
32 -  401
3 9 . 7 0 8
32  -445
2 ' 1 - t 2 ' ]
s 3 . 8 5 4
J Ô .  L  '  I

5 6  -  4 9 8
J ) . O O J

3 1 . 5 9 s
47 -9 r3
J b .  / ) ,

4 3 . 9 9 3
a t  I

' 180 .222

4 9  -  3 4 0
3 2  - 4 7  4
4 1 . 2 8 1
4A .825
4 6 . 6 6 2
45 .257
5 6 . 6 3 s
4 4 . 5 7  3
3 5 - 4 9 s
3 7 . 9 3 8
4 9 . 8 6 0
4 0  -  1 3 9
a4 .a92
4 8 .  6 6 3
4 t . 6 7 7
4 0 .  6 1 0
3 5 . 7 1 1

1 9 0

- 4 , r

- 4  , 6

- q q

- 7  , 2
- A q

- 1  q

1 Z t 9

+ r q

+ 4  , 6
- r o , 2
+ 7 ]  r 4

- l  , 4

-a ' )

- o  r 5

- 3 r 8
- 1  ô

- 4  r 9
_c ,  )

- 3 r 3
+ ) ?

- 2  ' O

- 6 r 4
-4  ' ' 7
- q q

- ' 7  ' Ç
+ l  )

+ 1 1 ,  7
+ 3 8 ,  2

- r r . 1

I

I

1 1 O , 9

6 , 4
1 )

Â ô
A '

t * r o

5 r 6
1 r 6

1 r 6

7  1 6
5 , 4
A N

b r ë

1 1 0 ,  1

7 r O
À A

A A

5 r 6
Q  r . 9

8 r O
6 r 3
5 r O
5 , 4' l  

, o

1 2  , O
'  6 ' 9

5 r 7
t , :
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T a b l e a u  A - L - 2 .  R é p â r t i t i o n  c l e  I a  . p o p u l a t i o n  d e  n a t i o n a l i t é  r w a n d a i s e  r é s i d â n t e
'  e l - d 6 Â - i c i l i J t  o a r ' c o m m ' n e  ( s u i t e )

t
Pré fec tu re -
comnune

Popu la t ion
rés idante

Populat ion
dornicil iée

Ecarts
e n t

Poids
démographique
Populat ion
â n - i n i  l  i 6 ô  o /

t æ

Cyangugu

Bugarama
Cyimbogo
Gafunzo
Gatare
Gishoma
G!suma
Kagano
Kamembe
Karengera
Kirambo
liyakabuYe
I I  . D .

G i k o n g o r o

l:arama
Karambo
Kinyamakara '
K i v u
Mubuga
Mudasomwa
Muko
Musange
Musebeya
N s h i I i
Nyamagabe
Rukondo
Rwamiko
N .  D .

ê i  < o n v i

G a s e k e
G i c  i y e
Kanama
Karago
Kayoye
K i b i l i r a
M u t u r a
N v a m y u m b a
Ramba
R u b a v u
R w e r e r e
S a t  i  n s y  i
N .  D .

s 1 1 . 5 6 5

s 1 -  1 9 9
10 .213
47  .2 ' 17
5 3 . 6 2 8
- t0 .  149
q7  -  198
4 3 . 7 s b
: . . ô  -  zzo
58 -' l  4'7

:  I  .  J A Z

i s . 8 1 4

r0  -  683
2 5  -  0 8 1
32.326
3 6 -  6 4 6
32 .897
5 0 .  o 2 9
4 6 .  9 9  1
31, 462
J o  -  o : ,  /

4 4 . 9 8 1
3 7 . 7 0 3
3 2  -  O l l
2 8  -  3 0 s

, a J r -  v > o

4 8 5
994
v f , o

220
v ) o
8 8 4
7 0 6
o A 1

637
9 3 2

s l
60
69
5 3
7 B
5 4
7 0

5 1
60
5 0
6 8

5 1 3  -  6 2 9

4 3  - 2 4 t
4 3  -  9 3 9
5 0 . 5 5 9
5 s . 6 9 5
4L -620
4 9  - 2 3 2
4 3 .  4 C 4
46 .124
5 4 . 8 4 3
4 s .  0 9 t
39  -  630

z 4  I

5 0 7 . 3 r 2 '

J J .  q O l .

" "  ô q ?

35  -425
3 9 . 9 8 6
3 6 . 4 7 L
5 5  -  5 8 5
5 0 - 4 9 1
34 -562
3 9 . 3 2 7
49 -  403
4 0 . 5 0 3
3 4 . 8 0 7
3Ô -  ooe

229_

7  4 9  . 2 2 4

> 2 . > ) o
6 4  - 2 4 7

70 -  I49
s 5  -  7 0 1
8 1  -  7 0 6
6 0 .  5 9 7
6 7  . 2 2 r
6 1 - 0 9 B
5 1 - 8 9 0
5 . +  -  J y é

5 5 - 3 5 3
t  J  -  > . + z

3 6 6

- O ' 4  |
I
I

+ 1 8 , 4  l
- 8 , 5  

]- 6 1 5  
]-3 r7 ' l

- 3 ,  5
- 4  ' L
+O,  I
+ a , 2
+ 7  t L
+ l r  1
- 5 ,  1

- B  1 2

- 8 r 3
- 7  , 3
- B  ' 7
- 8 ,  3
- 9 r B '
- 9  r 9
- A q

- 9  r O
- 6  r 7
- 8 r 9
- 6  1 9
- 8 ,  o "
-5,7_-

- 2  ' 3

+ 1 ,  O
- 5 ,  1
- o r 3

- 3  , 4
- 9 ' 4
+ S  r z

- o  r 9
+ 1 1 ,  5

- a  ô

- 6  , 4

7 2 , 4

6 r  1
6 1 2
7 r I
7 1 9
q , Q

6 1 9

6 ,  L '
6 r 5
7 r 7
6 r 4
u , :

l L , ô

4 r 1
3 r B
< n

5 , 6

7 r 8
' l  

, !
4 ' 9

7 r O
5 r 7
4 r 9
^ 1

1 O 5 ,  7

7  t 5

o o

7 , 9
'I 

1 q

3 r  5
9 , 5
5 r  o

i , 7

t o ,  1



Pré fec tu re -
cornrnu ne

Popu la t i on
résidante

Popu la t i on
domic i l i ée

Eca r t
e n r

Poids
démographique

l opYr9 : ]9"  " .
croml-cMee - /d

G i ta rama

Bul  inga
Kayenz i
Kigorna
Hâsângo
Mugina
l,lu k in9 i
Murâma
Husambi ra
Hushubat i
Ntonglre
Nyabt-kenke
Nyâkabaoda
Nyâmabuye
Runda
Rutobwe

larnbwe
N . D .

Kiburtgo

Bireriga
Kabarondo
Kayonza
Kigaratna
Hugesera
Huhaz i
Rukara
Rukira
Rusumô
RuConde
Sake
N - D .

Ki-buye

Bwakira
Cishy i ta
c isovu
c i t e s i
Ki-vumu
Habanza
Hwendo
Ruts iro
Rwâmaiamu
N .  D .

a 4 a  - o 2 7

36 -263
3 9  -  2 1 8
6L-241
5 0 -  2 1 5
4 1 , 1 6 3
3 4 .  1 8 6
40 -  500
4 3 . 7 2 s
6 4 .  1 3 a
?  1 -  A l B
5 1 . 3 0 3

7 9  -  s s 1
4 5 - 7 7 1
3 5 - 4 6 7
5 4  . 4 5 6
4 6  -  a 9 0

644 -912

7 1 .  6 0 3
4 3  - i - | 7
45 -  AO9
6 6 .  6 1 s
49 .  110
4 5  -  0 4 1

5 6 . 7  L 4
I20  -943

5 7  -  4 8 4

469 - 494

42 -702
3 9 . 2 9 5
6 1 -  1 0 0
s 5  - 2 6 2
6 3  - 2 ' t O
4 3  -  4 4 0
5 6  -  ? 3 s
54 .  304

4 0  -  ? 3 ô
4 ) ,  - 2 6 I
65  -  OO2
s 5  -  7 7 3
3 A  -  9 9 6
4 t . s 2 4

4't - 604
6a -  333
67 - 65L

4 9 . t 9 a
7 4 . 7 4 5
4 4 .  O L 3

5 9  -  3 5 9
4 A  . 2 2 4

3 r o

60s . '17A

? 1 - 4 1 8
4 2 . O 3 2
45 -2LA
5 9 .  5 ? 3

4 6 - 0 5 5
. 5 3  -  5 5 5
4 9 .  6 3 4
9 7  -  9 0 8

5 3 . 5 9 4

4 9 5 . 9 9 4

5 6>{19 5
4 5 .
4 1 . 8 4 5
6 1 - s 1 6
5A -220
6 7  - 2 I 9
4 1  - 9 t 1
5A . 692
5 A  -  4 6 6

3  5 0

- 4 ,  O

-10, o
-5,  O
- 5 , 4

-10,  o
+ 5 , 6
-a ,o

-!-o, 3
- 4 , O

+ 6 , 2
- 3 , 6
- 6 , 3
f l , O
+ 4  , O
- 7 , 3

- 2 , A

+ 7  , l

+ o , 3

+ 1 , 3
+11,8

- 2 , 5
- 1  )

+ 4 ,  I
+14 ,3

*U, r_

- 6 , 4

- 5 ,  5
- 5  , 6
- 6 , 2
- d  , 1

- q  1

- 7 , t

t - 2 4 . 6

5 , 4

' | I  
I

5 , 4
8 , 4
6 , 4

10,  1

6 , 4
a ' 4

1 0

1 O , O

8 , O
6 , 4

6 , 4

a , 2

48

T à b l e à u  À . 1 - 2 :  R é p a r t i t i o n  d e  l a  p o o u l a t i o n  d e  n a t i - o n à I i t é  r w a n d a i s e  r é s i d ê n t e
e t  dom ic i l i ée  oa r  commune  (Su - i t e )

i l .

:
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I â b t e a s  ^ . 1 . 2 :  s é æ . t l t ! 9 r - ' - d e  r â  o o o u l â ( i 9 q  q 9 - 4 3 t i o o a t i ( e  c q t n d a i s e  r d s i d t n t e

ê r  d o û i c r t r e e  o à .  c d r , \ r \ €  ( S u r l e )

' ,r,
. - v

Poids déil6e.èPhiqf,

d@ic i  t  iée  
" , / . -d m i c i  t  i e eP.é{ec ture-codr rme

r2.1, l

14 ,o
t .5

7 ,9
7 .2

r2 .0
a .9
7 .4
5 .O

14.9

6.6
6 .1

11 .7

f . 6
2 . 7

4 .9

1 l ,  r

+ 3 , 6

*5  , 6
+39,7

-  5 , 0
+ l , a

+27  ,7
.15,2

- 6 . 1
-6 ,3
+5 ,0
+9 .6
-8 .6
- 1 . 4
- 1 , 6

-  | 1 . 1

+167

+  104
+191
_zûl

- 9 ,9

- 7  , Z
-3,O
*1  , 7
-1 ,7

all. -221

99  _  415
3r -aJ6
52-510
56-O76
51-220
t  1 . 6 1 1
a5 -257
31 -511
{9-9J6
35  -407

105 .455
L l - A 5
11 .7AZ
57.169
t 6.705
43  -  401

599

8l- 104

2 7 -  1 i 8
1A .459
l6 - 960

967

bJg-t T3

55 -751
55.226
7a -117
11.1?1
38.852
50 - 665
57  -A t3'  
15  -6W' r,*â'.)7s
50 - '160

. 5 1 - 9 8 3
39 .102
50 -177
36-058
65- 993
11-351

167

11-377

7 -O99 -At 1

905 -6i2

98  -  119

T3 -3n
53 -215
52 -1 . .O
5 1 . 1 5 i
98-200
31 ,921.
46-910
f3 .145

fio-m
a5 -2î5
38. 183
51-119
4 -554
3A-5?Z

221 -80é

56-29i
54-050

11 ' � l - 15ç

766.795

51-763
19.746

38-/,'�18
37-663
5 l  - 054
55-117
rJ -429' ,=':*:
L7 -65L

. 50-255
34.46f
17 -821
31 .895
62.161
40-000

( i 9 a t i

Eicu 'ù i

Gâsho|^a

c i k o . o

tlbogo
l'1(r9àûùâ r i

Igenda
Rrùuogo
Rushâshi
Rutoa€o
shyo.oogi
Tare
l,t -D -

K i g â L i - v i t t e

Ki  cuki .o
rlyàfu9eflge
I . O -

Rdrengeri

Sutaao
cyâbi ngo
CYeru
Gâtorde
( idaho
( i 90i|ù€
(  i  n i g i
f iukinlg*** - ,  ,--  --
l{dusir
nkljt i
llk(rl6à

Iyârrugât i

x .D.

P . é f e c r u . e  t l . D .

Iotât
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13b (eau  I  
. l  - i :  oens i  r é  de  I a  poc t r t a t i on  rés i dan te  oc r  p ré fec tu re

e t  oa r  comne

P  r é  f e c l u  r e
Cornmune P o p u  l a t i o n

S u p e r f i c i e
t o t a l e

( e n  k m 2  )

D e n s i t é  b r u t e
H a b i t a n t s

au Km2

S u p e r f i c i e
d i s p o n i b l e

D e n s  i t é
P h y s i o  l o -
g  ique

RWANDÀ

B u  t a r e

G  i s h a m v u
H u  v e
K i b a y i
K !gembe
l"taraba
l{ba z i
V , r ^ . n 7 :

x u i u s a
H u y a g a
M u y i r a
Niora
Ngoma
N E y a z o
N-vab is  indu
f,, l -vakizu
N-varuhepger i
R u h a s h y a
I 'u nf inl 'a
R u s a t ! r a
Shyanc ia

Byumba

Euyoga
Bç is  ige
C../umba
C!-ungo
c : r i
G ! t u z a
K ;  b a l i
i l  i  n r r : m  i

Kivuye
Klyombe
Huhura
Mukarange
!,lurambi
Muvumba
a \ 9 o t ê ( r e

t r r f â r ô

Tumba

1 5 7  -  5 5 1

7 6 4 - 4 4 4

2 6 - B 5 B
44 .8 ' lB
4 9 .  O O l
3 9 .  5 8 3
2 ' t . 5 5 6
3 6 . 2 7 3
3 8 .  1 7  1
3 5 .  1 5 5
42 -99)-
29 .212
3 2  -  9 3 0
5 5 . 0 9 7
3 6  -  9 7 s
5 0  -  3 B O
3 3 . 9 1 9
29 .O48
4 3  . 9 4 0
3 4  -  0 4 3
4 0  -  5 3 9

'182  .427

4 7 . 4 9 9
3L -592
J ) r .  J O ô

4 6 . 3 5 4
4 5 . 2 1 0 .
4 6 . 3 8 s
5 5 . 6 3 7
41 .499
1 ?  1 1 q

3 6 . 3 1 i
4 6 . 9 7 7
3 ' ] . 220
8 6 .  1 1 7
5 9 .  1 5 5
5 8 .  0 3 2
4 0 . o 7 2
3 1 - 6 8 3

2 6 .  3 3 8

-837

B3
2 0

72l.
t 1 5

B 5
4 3

1 0 5
B 6

t27
r z 5

O I

J T J

r o ç

6 9
1 3 1

9 i
6 l

. : e r t  I
L Z )

, 142
-  

1 ^

\ o 7

1 7 1
1 2 2

'  1 1 7
7 0

t32
1 1 ?
109
2 9 2
9 Z >

6 9

2 '72

1 6

4 5 5
'707

371
4 Z O

467
64L
3 4 5
Y T T

2'1'7
344
479
ô o  /

J J t )

4 B O
3 s 5
4 6 5
42r
J J 5

3 1 . +

6 4 3

L64

3BO
2 2 2
532
4 3 3
324
2 7 L
4 5 6
3 5 5
476
27s
402
3 4 1
295
139
1 8 1
326
459

1 B-  7 5 5

- 7 5 7

B 3

1 0 0
1 1 5

B 5
r + J

9 5
B 6
9 ,o

r f t

3 B
- L ) O

7 1
L 9 Z

6 9
1 3 1

-o1
63

. 6 0 6

L Z >

L ç Z

9 4
1 ' 2  I

1 7 1
1l-9
1 1 7

5 B
L J Z

Ij,7
Lu : ,
z é r

320
L Z J

6 9

342

3 5

4 4 9
4 Z O

46'7
6 4 1
342
4 4 4
3 5 5
3 7 7
479
a J o  /

3 5 3
4 B O
3 5 s
465
42L
3 3 5
3 7 1
6 4 3

3 0 0

3ao
2 2 2
J Ô Z

493
3 3 ?
2 7 L
464
3 5 5
>  t . )

2 7 5
402
3 4 1
29s
1 3 9
l - ë L

326
459

"  C e t t e  s u p e r f i c i e  c o m p r e n d  4 5 2  k m 2  d u  d o m a l n e  d e  c h a s s e  e t '  1 ' 6 5 6  k m 2  d u

P a r c  l l a t i o n a ]  d e  l ' A È a o e r : a ,  s o i t  2 - 1 O 8  k m 2  a u  t o t a l  n o n  r é o a r t i s  e n t r e  I e =

c o m m u n e s  -
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T a b l e a u  A  1 " . 3 D e n s i t é  d e  I a  p o p r r i a t i o n  r é s i d a n t e  p a r  p r é f e g t u r e
e t  p a r  c o m r : 1 u n e  (  S u : - t e  )

I { i  n r r : m r l z : r :

K i v u
M u b u g a
Mudasomwa
Muko 

.

M u  s a n c e
r / . . ^ ^ L ^ . , ^
f l u  > s u s y  d

N s h i I  i
Nyamagabe
Rukondo
R w a m i k o

G ! -seoy  i

G a s e k e
G  i c i y e
Kanama
K a r a g o
Kayove
K i b i l i r a
M r t l - r r r r

Nyamyumba
Ramba
R u b a v u
Rvrerere
S a t i n s y  i

' '  
Les  supe r f  i c i es
respect  ivement
communes -

2 9 7
9 B

2 3 7
275
_ L l o

293
234
1 0 3
l u o

1 0 1

2 - O 5 0

r 7 3
1 5 8
192

184
L O 7
r  t . +

o /

1 5 4
5 6
7 4

732

C y a n g u g u  e t  d e
t rou ' , 'an t  dans

3 2  . 4 3 2
5 0  -  I  Z Z

3 2 . 9 8 5
5 0 .  1 8 3
1 1 . I 2 4
3 1 . 4 9 5
J O  -  I  >  I

4 5  . 3 2 0
3 7 . 4 1 9
3 2 . 7 2 0
z ô  -  + \ J o

/  J . +  -  t ) ) ô

5 3 . 5 2 5
6 1 . 1 7 3
7 0 . ) , 2 2
5 3  . 4 5 2
7 9 . L 2 4
s 4 . 9 5 2
7 4 . 9 6 7
5 8 .  1 0 7
s 1 . 5 2 3
6 1  -  5 3 6
5 1 .  O 5 0
6,a .42 '7

4 2 7
)-24
337
2 1 2
2t9
2 7 2
126
1 9 0
3 6 9
303
2 A L

3 5 8

3 1 0
3 8 7
3 6 5
408
4 3 0
5 1 4
408
a67
3 3 5

1' -  099
6 9 0
523

t ô

1 ^ 1t ï r

9 B

r ' l4
1 1 6
t 3 2
l 7 t
1 0 3
1 0 6
l-o1

1 - 3 1 - 2

1 0 7
120
121,

I  h t l

. 1 0 7
' l  ? 1

6 7
-  1 4 5

5 6
7 4

L 5 Z

260
3 i 7
312
2 7 !
2 7 2
z  t v
255
3 6 8
303

s 6 0

5 0 1
5 1 0
5 8 0
5 8 1
4 9 s
5 1 4
542
u o /
3 5 5

1 . O 9 9
6 9 0
s32

D de
s e

Giseny i  comprennent  166 km2 e t  448 km2
le  Lac  K ivu  eb  non répar t i s  en t re  Ies

P : : é  f  e c L u r e
Cot;!'nu n e

P o p u l a t  i o n
r é s  i d a  n t e

Q ' r n o r f i n i o

t o t a  l e
( e n  k m :  )

D e n s i t é  b r u t e
H a b i t a n t s

au Km2

S u p e r  f  i c i e
d i s p o n i b l e

D e n s  i i é
P h y s  i o l o -

_o ique

C v a n g u g u

B u g a r a m a
Cyimbogo
G a  f u n z o
u d L d À g

G i  shoma
G  i s u n a
K a g a n o
Kamembe
1 ( a Y è ô n ê f A

K i r a m b o
r r - . ^ l - ^ È , , . , ^
I t Y d À d u u ) . 8

- :  l - ^ ^ ^ ^ - ^
u :  ^ v r r Y v r  e

K a r a m a
Karambo

1 4 . 6 s 6

5 2  . 2 7  9
4 0 -  6 s 9
4 7  -  3 1 9
5 3 . 7 5 1
4 0  - 2 4 7
4 1  - 2 5 5
4 3 .  B 3 B
4 6  - 1  4 A
5 B  -  9 3 8
4 5 . 9 6 2
J  /  -  O O U

. 1 . j I  -  J J Z

3 0 . 7 2 6
2 5  -  r 4 7

r - B 4 7 e l i  , r r l i  r . l r e  I
1 4 3 1  3 6 6 1  1 4 3
B 1 l  5 0 2 1  8 1
6 i  |  7 0 6 1  6 7

1 4 4 l |  3 7 3 1  1 2 ' 1
s o l  4 4 7 1  s o
B 3 l  s 6 e l  8 3

r 4 4 t  3 0 4  |  9 3
s 4 l  8 6 6 l  s 4

s 3 a l  1 1 o l  1 s 6
2 s 8 l  1 7 B l  1 4 6

1 e l  4 7 7 1  7 e
t t2 .os7  
l  

" r  
l  

r . .  s63

7 5 1  4 1 0 1  7 s
1o2 |  2471 to2

,i 60

3 6 6
5 0 2
7 0 6

i  À a

s 6 9
4 1 7
8 6 5
3 7 6
J  l - )

4 7 7

299

ç _j-u

æ
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T a b l e a u  A  1 . i :  D e n s i t é  d e  l a  p o p u l a t i o n  r é s j - d a n t e  p a r  p r é f e c L u r e

e t  p a r  c o m ; n u n e  ( s u i t e )

P r é  f e c t u r e
Cornrnu ne

P o p u l a t i o n
r é s  i d a n t e

S u p e r f i c i e
t o t a l e

( e n  k m 2  )

D e n s i t é  b r u t e
H a b i t a n t s

au Km2

S u p e r f  i c  i e
d i s p o n i b l e

D e n s i t é
Phys ioJ-o-

G  i t a  r a m a

B u  I  i n g a
K a y e n z i
K igoma
| l d 5 d r 1 9 u

l - lug ina
M u k i n g i
Murama
Musambi - ra
M u s h u b a t  i
N tongwe
l ' lyabikenke
r r , , â 1 , ^ k - ^ : -
r r y a ^ o u a t l u c

Nyamabuye
R u n d a
Rutobwe
' I a D a

lambwe

K i b u n g o

B i ienga
K a b a r o n d c
V a t t a n z z

Kigarama
M u g e s e r a
M u h a z i
R u k a r a
Rt ik i ra
Rusumo
Rutonde
S a k e

K i b u y e

Bwak i ra
G  i s h y i t a
Gi -sovu
G  i t e s  i
K i v u m u
M a b a n z a
Mwendo
R u t . s i r o
Rwamatamu

s 5 1 - 4 5 1

3 6 . 3 3 0
39  -266
6 1  -  5 1 3
5 0  -  2 5 5
4 I  - 2 4 4
3B  -240
4 0 .  6 8 8
4 5 - 8 3 7
o q .  z l é

7 3 . 1 1 5
5  1 . 4 0 0
46 -  169
7 9  - 9 5 2
4 5 - B B 3
3 s - 4 B B
> q  .  ô z z

47  -235

6 5 2 . 9 4 L

. + 3  -  J Z  I

4 6 .  O O O
6 6  -  9 3 4
4 9 . 3 0 3
4 s .  0 6 8
5 s . 8 4 9
5 7 . 3 1 5

721  -842
3 7  -  0 7 5
5- i  .784_

4 7 0 - 5 4 3

5 3  -  5 4 1
4 2 . 7 9 6
3 9  -  3 7 0
6 1 . 3 4 4
5 s  . 3 2  I
o J . .+.1.1

4 3  -  5 4 3
5 6 . 8 7 6
5 4 .  4 0 8

-  1 8 9

9 2
:1 t

1 3 3
1 3 4
I ' + J

9 4
1 0 7
1 1 8
I70
2 2 7
1 5 3
. J - l >

L Ô Z

130
9 7

I .  UÔ

1 0 1

.  o 4 6 r o

z > t

162
1 9 0
z - t >

172
L24
2 7 7
249
9 1 0
ro2
239

r .  7 0 5

1 5 6- 8 3

L47
1 5 0
1 7 5
1 6 0
1 5 3
192
125

3 8 9

3 9 5
4 0 5
463
3 7 5
2 8 8
40 ' l
3 B O
3 8 8
3 7 8
3 3 1
J J O

3 5 8
1 9 4
3 s 3
3 6 6
s o E
4É'R

1 6 1

2 5 1
) ê. )
z . + J

3 6 3
206
1 9 8
1 - : '

3 6 3
z . a z

2 7 6

3 4 3
5 1 6
z ô ô

409
: 1 6
J > l

285
z > o

1 5 7

9 2
9 7

1 3 3
1 3 4
\ 2 6

9 4
1 0 7
1 1 8
1 7 0
20a
1 5 3
r z >
762
1 2 8

9' l
108
1 0 1

667

2 6 4
1 6 0
190
2 i 3
144

9 2

2 5 3
789

o ^

746

z i t

1 5 6
8 3

1 4 0
l_50

-1so
1 5 9
1 5 3
1 8 1
L Z a

3 9 5

3 9 5
4 0 5
9 0 J

J / 5

3 2 7

3BO
3BB
3 7 8
J a z

3 3 6
3 s B
494
3 s B
366
) u o
46A

245'

2 7 4
2 ' t t
2 4 2
245
342
490

2 Z O

1 5 4
J r ' ' +

3 9 6

3 6 3

. J q . J

5 1 6
28J..
409
3 6 9
3 9 9
z ô t

3 1 4
4 3 5

r "  L a  s u p e r f i c i e  d e  K i b u n g o  c o m p r e n d  1 - 0 1 4  k m 2  s e  t r o u v a n t  d a n s  l e  P a r c
l i a t i o n a l  d e  I ' A k a g e r a  e t  n o n  r é p a r t i s  e n t r e  1 e s  c o m m u n e s  e È  c e L l e  d e
! . i ibuye 363 I :m2
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T a b l e a u  A  1 - 3 :  D e n s i t é  d e  I a  p g p u l a t i o n  r é s i d a n t e  o a r  p r é f e c t u r e

.!-P-elS--ç-4rng9!e ( su ite )

s

I

q " n o r f i e i e

â i c n n n i h l o

D e n s  r t e
P h y s  i o  l o -

Y  - Y - . '
P  r é  f  e c t u  r e

Ccrnmune

Popu la l ion
R é s i d a n t e

c " n c r f  i  c
J u r v !  ^  ^ -

t o t a  l e
( en krr, :

I E

)

D e n s i t é  b r u t e
H a b i L a n t s

au Km2

K i g a l  i -

B  i c u m b  i
Eutamwa
G a s h o r a
G i k o m e r o
G i k o r o
Kanombe
K a n z e n z e
ltitrogo
Mugambaz i
M u s a s a
l lgenda
R u b u n g o
R u s h a s h i
Ruton9o
S h Y o r o n g i

K i g a l i - V i l l e

KacYi ru
K i c u k i r o
Nyarugenge

R u h e n g e r i

B u t a r o
C y a b ! n g o
Cyeru
Gatonde
Kidaho
Kigombe
K i n i g i
Muk ingo
N.dusu
N k u  I i
Nkumba
Nyak inama
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les inlbrrnations tburnies par I ' iniéressé ou par d'autres personites.

et  en 1991,  l 'agent  recenseur  devai r  torÙours dernander  le  rno is  de

Si les parents ne Ie savaient pas, I 'agent devait lui ntêrne I 'estimer.

Pour les enfanrs nés en 1990

naissance.g

Lors de I 'exploitat ion infbmtatique, l 'âge a éié calcuié autonral iquemenr à parrir des

infbrntations recueillies sur la date ou I'année de naissance. Pour les personnes qui ont déciaré

leur âge, aucune rnodif ication n'a été taite pour la délermination de leur âge. Signalons à ce

niveau qrre 90% de la population totale déclaré au rnoins une année de naissance, ceux qui ont

déclaré un âge représentent 9,, etque pour moins de l% de la population aucune informarion

sirr l'âge n'a été disponible. C'est pour cette ciernière population qu'un programme spécia-l a

été élaboré. Il affecte à toute personne d'âge inconnu l'âge qui coffespond à celui d'un individu

qui a, à peu près, les mêmes caractérisliques socio-déntographiques.

I l  taudra noter que lors de I 'enquête post-censiLaire, une ouestion sur l 'âge a été posee

et les résulLats donnent un laux de concordance iout à fait satisfaisani, puisqu'il atteint les

9 0 % t t .

2.2-2. Evaluation des données n.r porrigées

En vue d'apprécier ia quaiité des données sur la sructure par âge et par sexe des etfecrifs

de la population, un certain nômbre d'indices peuveni être calculés. il s'agit notamment : de

I'indice de Whipple qui mesure I'attraction ou la répulsion des âges se terminant par 0 ou 5; de

I'indice de Myers qui mesurel'attractionbu la répulsion de I'ensemble des chiffres allant de 0

à 9 et de I'indice cornbiné des Nations Unies qui se compose des rapports des âges et des

rapports de rnasculinité. Ces deux rapports rresurent la réguiarité des répartitions par âge et par

S 3 X C .

S e r w i c e  N a t i o n a l  d e  R e c e n s e m e n t  :  E n o u ê t e  P o s t - C e n s i t a i r e ;  R é s u l t a t  e t
À n a l y s e ,  a o ù t  1 9 9 3 -

D
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Mais avant d'en venir à ces calculs, on essaiera d'apprécier la quali té des répart i t ions par

âge et par sexe en analysant la pyranride des âges et la courbe des rapports de masculinité.

2 .2 .2 .1 .  Py ra rn ide  pa r  année  d 'âge

La pyrarni( le par ânnée d'âge du Rrvancla (Graphique 2.1) présente les caractérist iques

d'un pays en dévelo1)pentent avec une base très large et un somtltet eff i lé. D'emblée i l  faut

sogliglter qu'elle présente une certaine régularité, ce qui pourrait sLrpposer que le phénornène

d'attraction et de répulsion est très limité en 1991. Néanmoins, on remarqtle des creux qui

traduisent la répllsion vers cenains groupes d'âges et des pics au delà de 50 ans qui seraient

I'effet des petits chiffres chez les deux sexes. En ce qui concerne le creux qui se trouve entre

0 et 4 ans, on porrrrait penser à ci:s otnissions importantes pour cette ùatégorie de personnes.

Le calcgl des différents indices de régularité va donner des prér. i : ; i , ] i ls à ce stÙet.

Graphique 2.1.
Pyramide des âges du Rwanda

l } {J 100 50  0  50

etfectifs pour 1o000

100 1 5 0
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2 . 2 . 2 . 2 .

La courbe des rapports de masculinité par année d'âge, i l lustrée par le graphique 2.2,

tttontre que le rapport de masculinité varie fbrtenrent avec l'âge. On renrarque que cet indice

tourne autour de 100 avant de décroître à part ir d,e 31 ans pour atteindre un rninirrrrrrr de 67,8

à 5l ans. Après, on observe une fluctuation inrporrante de cet indice qui reste néanmoins

inférietrr à 100. Le déhcit des eifectilt depopulation de sexe mascrrlin esr observable entre 37

ans et 71 ans. Comment on peut le constater, cette courbe ne présente pas une évolution

invraisernblable.

Selon le milieu de résidence (graphique2.3), on remarque que Ia courbe des rapports de

rnasculinité du milieu ntral a presque la mêrne allure que celle de I'ensemble du pays. pour le

rnilieu urbain, on remarque que cet indicecroîtavec I'âge à partir de 19 ans, où il est supérieur

à 100, jusqtr 'à l 'âge de 52 ans atteignant un ma\imurn de 158- | à 32 ais. Après 52 ans, le

rapport de rnasculinité t'luctue autour de 100- Cette siruatibn n'est pas axormale étânt entendu

qtt ' i l  existerait une rnigration des hornmes vers la'. ; l l , :  à la recherche d'un emDloi-

En conclusion on peut dire que l'anaiyse des *r, o de mascuiiniré et de la pyramide

des âges ne moùtre pas des anomalies irnportantes et inexpliquées de la réparritiofr par:âge et

sexe de la population rwandaise. Ce premier constat mérire toutefbis d'être contlrmé par une

évaluation statistique des irré$ularités.

0
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.  2.2.3- Indices d' i r régtr lar i té

Y Potrr analvser certains types d'inégularité dals les répartitions par âge et par sexe de la

- population, on . ,..ou.r à des indicateurs statistiques qu'on expose dans le présent point-

2.2.3.1.  Indice de WhiPPle

L'indice de Whipple mesure la répulsion ou I'attraction des âges se terminant par 0 ou

5. On le calcule en rapportant, à I'effectif des 23-62 ans, I'effectif des personnes dont l'âge se

termine par 0 ou par 5 entre 2342 ans, le tout est multiptié par 5.

Si tous les et-t-ectifs sont concenEés dans les âges se terminanr par 0 ou 5, l'indice vaut

5; s'il n'y a aucune anraction ou répulsion pour ces âges, il vaut I; s'il y a au contraire

répulsion pour ces âges, il est inférieur à l; et enfin il vaut 0 si I'et-fecdf rjes groupes d'âges se

- tenninant par 0 otr 5 est ntrl.
I
t

Le calcul de cet indice pour les d r:i;iiies du Rrvanda donne un indice de whipple pour

'le 
sexe nrasculin de 0,996 et 1,001 pour le sexe i minin. Comme ces indices sont très Proches

: de l; on p-ut p"ni". qu'il n'y a pas de préférence pour les âges se terminant par Q ou par 5 lors

du recensernent de 1991. Le manque de prétérence pour les âges se terminant par 0 ou 5 peut

être expliqué par la oature méme de I'information collectéé sur terrain. En effet, lors de la

coflecte, on dernandait à la pe.rsonne recensée sa date de naissance. 9OTo de la population ont

déclaré leur date de naissance,'le reste n'àyant fourni que leur âge en années révolues.

2 .2 .3 .2 .  L ' i nd i ce  de  Myers

L'indice de Myers exprime les prétérences ou les aversions pour des âges se terntinant

par chacun |es chil-t-res 0 à 9. L.t valeur de cet indice varie entre 0 et 180. Si ellé est égale à

0, ceci vcut dire qu'il ù'y a pas de distorsiorr dans la répartition des et-tèctits par âgeI
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En revanche, si elle est égale à 180, cela signifie que rous les individus recensés onr un âge

terrniné par le nrênre chiftie. L'intérêt de cet indice par râpport à celui de whipple csr qu'en

pltrs des inlbrmations strr les prétérences et les aversions sur les chiffres 0 et 5, on en rrouvc --

égalernent sur les autres chiffres.

L'indice de Myers est de 2,5 pour le sere masculin, de 3,8 pour le sexe fëminin et de

3. I pour les deux sexes réunis- Ces valeurs étant proches de 0, ils montrent qu'en général il

n'y a presqtte pas eu de préférence pour les âges terrninés par chacun des l0 chiffres. Cependant

le graphique 2-4, qui représente Ia mesure de I'attraction ou de la répulsion des âges se

terminant par chacun des chiffres de 0 à 9, montre que les hommes et les femmes sonr ardrés

par les âges se terminant par I et répulsifs pour les âges se terminant par 4 et 8. La forte

attrâction des âges se terminant par I serait un effet de I'annê du recensement, les personnes :

recensées ayant tendance à déclarer des années se terminânt par 0 (1950, 1960,...). En

revarche, au regard de la légère répulsion pour l'âge se terrninant par 4 et 8, il semble que les

personnes recensées aient une cernine aversion à déclarer des années se terminant par 3 et 1 
'-

(1953, t957, 1963, ...). A noter que ces irrégularités a-ffecrent un p€u plus les femmes, ce qui

serâit le résultat d'une scolarisation dif-férentielle des femmes au Rwanda. -

. 
'- 
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?.2.3.3- lndice cornbiné des Nat ions Unies

L, indicecombinédesNationsUniessertàévaluer larégular i tédesstructuresparâgeen

tenantcolnPtedel 'évolut iondeseitèct i t \enlbnct iondel 'âgeei leurrépart i t ronselonlesexe-

Il est la valeur synthétique des deux indicateurs calculés à partir des groupes d'âges

quinquennatrxoudécennattxàsavoir l ' indicederégular i tédesâgesetdel ' indicedesrappors

de ntasculinité-

. 
L'indice conibiné des Nations Unies est de 31,5 pour I'ensenlble du pays. Cette vaieur

signale une certaine Perturbation moyenne au regard des autres pâys africains' Cet indice est

parexemplede40,0auBurkinaFasoaurecensementgénéraldelapopulat ionetdel 'habi tâtde

Ig85et2lseulementenCentrafr iqueaurecensetnentgénéraidelapopulat ionetdel 'habi tâtde

1988-selonlerni l ieuderésidence, l ' indicedeMyersestplusimporrarr tenmil ieuurbainavec

46,5 contre 33,8 pour le rniheu rural' L'indice. élevé pour la population uôaine pourrait

s'expliquer par les rnigrations des jeunes hoinmes vers les rnilieux urbains' : '

Con rmeon les . l . t , l ' i nc i i ceco lnb inédes .Na t jonsUn ieses tun ind i cederegu la r i t ée tnonun

indicedeqi: ; - i : té<ies<ionnéesobservées-Unpayspeutdoncavoirsubidesf luxmigratoires

importants ou une rrrort2.lité anorma-lement élevée, et voir sa repartition par âge gravement 
'

perturbée, ,un. qu. potlr âUtant la qtralité de la collecte soit mise en cause. [-e tableau 2.1, qui

donne les composantes. de I'indice combiné des Nations unies par nlilieu de résidence, montre

pour le rnilieu urbain, que I'indice de régularité des sexes est très élèvé ll'0 contre 4'8 pour

le nrilieu rural. c'est donc cet indice qui_contribue à augmenter f indice cdmbiné des Nations

Unies en milieu urbain.

cet état de tàit est la conséquence des migrations sélectives des holnmes -vers les villes- En ce

qui conceme la régularité des âges, on peut remarquer qu'en ville la régularité est rneilleure que

dans le milieu rural-

)

.

D

. t .
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I  : lD  l e : l u  - -  l .

En conclusion les indices calculés montrent que la qualité des données démographiques

issues des questionnaires du Recensement cénéral de la Population et de I'Habitat du Rwandâ

de l99l est satisfaisante et un ajustetnent préalable à toute analyse n'est pas nécessaire' [æs

perturbarions rnineures que nous remarquons peuvent être expliquées par les taux d'ornission

diiterentiels par âge er par sexe mêrne si ils sont relativement faibles (autour de 3% au

ntax i tnut t t ) .

Leprésent.pointapourobj.ectifdedégagerlesprincipalescalactéristiquesdelastrucrure

par â,ee et pâr sexe de la pôpulatibh rwandaise-' 
;'

2.3- l .  Pyrarnides des ages

on pourrait déhnir la pynmide des âges comme étant une représentation graphique de

la strucrure par âge et sexe d'une population à un nroment donné- Le présent point vise à

analyser ces graphiques att niveatt national et préfectoral -

t ,

ICN Régularité des Régularité des âges

Mascul in Féminin

Rwancia 3  r ,5 4,9 g 5 8,5

Urbain 4 0 , ) I  1 , 0 6,7

Ru ral 33,8 4 R o ? o ?
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2-3. l �  l  Ponulat ion totale

comme le montre le graphique 2-5 et le tableau A 2.1. en annexe, la pyramide des âges

de la population nvandaise a pour caractéristiques une base très large, qui traduit une population

jeune (une ibrte técondite), ainsi qu'une diminution très rapide des effectifs des deux sexes

jusqu'à l' âge de 20,24 ans, signe d'une forte mortalité. Après 25 ans et jusqu'à 40 ans, la

dirninution des et-tectits devient moins forte chez les hommes, traduisant peut être I'effet de la

nlonalité tnaternelle-

Graphique 2.5.

Pyramide par groupe d'âges quinquenaux et par sexe

Ensemble du Rwanda

Groupos d'âges

25-
20-2
15-1
1G.14

1-000 800 600_ 400 200 0 200

etfoctifs pour 10000

400 600

Après avoir diftérencié leur nrilieu de résidence, notrs avons constaté que la pyr:rmlde

du milieu rtrral possède les mêmes caractéristiques que celle de la- population totale'
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par conrre Ia pyramide des âges de ra popuration urbaine (graphique 2.6) se caracténse
t l ' rbord pal  t t r te base très largc, t raduisant une lëcondité qur reste élevee dans les Yi l les,  purs iur
tune dirninurion rapide jusqrr'à l5 ans, qui esr I'effet de ra moralité. Après cet âge, on assrste
à un -gonflernent des effectifs des hommes entre 20 et 40 ans, ce qLri exprime I'existence <l,une
rnigration préférentielle des hommes vers les villes- [-a presque absence de rétrécissernenr enire
l0 er 20 ans tant chez les hommes que chez les femmes serait due aux elTets compensat€lis
entre la rnortalité et la migraÛon des jeunes pour des raisons d'études ou à la iecherche de
I 'enroloi .

Graphique 26.
Pyrâ.nido do la population urbains du R\,aranda

G.o{Jpos d'âges

t -ooo aoo 600 .:oo 200 0 200 400 600

E fectifs pour 'IOOOO

Au vu du tableau 2-2; nous pourrons dire que la population rwandaise est trà jeu:e,
puisque la rnoitié des rwandais sont âgés de 15,2 ans ou moins. L'âge moyen des rwandais:st
de 20'8 ans. De plus, il est à constater que ra popuratio; féminine est moins jeune que la
populat ion 0rascul ine avec 50% âgés de 15.3 ars ou nroins contre l5, l  ans des hornnres, et I ' ;ge
Ittoyen de 21,2 ans contre 20,4 ans pour res honrmês. cet écarr entre les sexes de l'âge nro_'en
exprirrterait une strrntortalité ntasculine aux âges adultes. Par rapport à 1978 on renrarque .ue
la population s'est rajerrnie au cours de ces l3 dernières années, ['âge nrédian passant de lô,g
à 15.2 alors qrre l 'âge nioyen passe de 2t,5 à 20,g.
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Tableatr 2-2: A-ge nréclian et âge nroyen par sexe de la poptllation dtr Rrvan<la

atrx  recensernents de 1973 et  de l99 l
j

:.9
1978 l99 r

Age moyen : Masculin
Féminin

- Les 2 sexes

Age médian: - Masculin
- Férninin
- [-es 2 sexes

) t  ( ' l
')') (l

2 t , 5

r6,4
t'7 )

16,8

) o 4
2 t , 2
20,8

1 5 , I
t 5 ' 1
t 5  )

i€
I
I
I

, .J
: I

j
I
I
I
I
I

I
I

I
Irg
I
I
t .
I
I

2.3. 1.2. Population dés préfectures

Dans I'ensemble les pyrarnides des âges des préfectures ont un aspect plutôt régulier par

rapport à la pyramide nornralernent attendue- Seules les populadons des préfectures de la Ville

de Kigali, Brrure, Byumba, cyangugu, Gitarama et Kibuye font exception. ce sont ces

pyrarnides que nous a.llons considérer plus particuliè'rement-

comme le monrre le graphique 2-7, la pyramide des âges de la préfecture de la Ville de

Kigali présente -des gonilemens des effectifs dans les groupes d'âges 20-24 ans à 30-34 ans,

pour le sexe rna.sculin, er dans les groupes d'âges l5-19 ans à 25-29 ans, pciur le sexe féininin-

On renrarque également, pour ces ntêrnes groupes d'âges que les hornrnes sont plus nombreux

que les tèmmes, ce qui traduirait I'existence d'une migration économique à dominance

nrasculine. La base évasée de la pyraryride pourrait s'expliquer par cette surprésentation des

jeunes adultes en âge de proaro..

Pour Ia péfècture de Buûre (graphique 2.8), la proponion des personnes âgées de moins

de -5 ans est égale à celle âgée de 5-9 ans chez les hourmes comure chez les fènrmes. Ce

phénornène traduirait une baisse de ri feôonclité ou d'une énrigration sotrdaine cles jeunes adultes

drrrant les 5 dernières années orr encore pâr une augnrentation bmtale de la mortalité des enfants-
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Graphiquo 2,7-
Pyranrido par groupo d,âges quinquenaux et par sexo

Préfecturc de la viilc de Kiqati

Groupes d'âges

75 et plus
70-74
65-69
60-64
55_59
sGg
45-49
40-4-4
35-39
3G.34
2F.æ
2ù24
15-19
1G' l4' 5-9

H

1.OO0 BOO 600 400 200 0 200 400
'effectitu pour lOOOO

Graphique 2-8.
Pyramides de la population par groupe d,âges quinquenaux

et par sexe de la préfecture de Butare

Groupes d'âges

75 et plus
7A-74
65-69
60-64
5S.59
5G54
45-49
40-44
35_39
3G34
25-29
20-24
l5-'t I
1G .14

5-9
o-4

1.000 300 600 4oo 2oO B 200

Effectifs pour 100O0
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Graohique 2,9-

Pyramide de la populat ion par groupe d'âges quinquenaux et par sexe
Prélecture de Gitarama

Groupes d'âges

75 et pl
7G7

5ç5
sG5
4y
4M

20-
1 5-1
10-1

1,000 Bo0 600 400 200

Effecttfs pour 10000

Graphique 2-10.

Pyramide de la populaÙon par groupe d'âges quinquenaux et par sexe

Préfecture de Byûmba
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Graph ique 2-1  t .
Pyramide de la populat ion par groupe d'âges quinquenaux et par sexe

Préfecture de Cyangugu

Groupes d'âges

75 et plu
7A-7

3O-34
25
2ù24
15.1
10-14

0r4

GRAPHIOUE Z.  I :
Pyramide de la populalion par groupe d':,çes quinquenaux et par sexe

Prélecture ce r:c'uye

Groupes d'âges

75 et plus
70-74
65-69
6m4
5t59
50-54
4'4.9
1w
3539
3S34
25-29
20-24
15-19
1 0-14

5-9
0!4

BO0 1.000
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Par ai i leurs, le rétrécissernent de la pyrauride entre i0 et 20 ans traduirai t  une lorte

rnortalité infantile et juvénile de ces gâlération. Entre 20 et 35 ans les etfectifs resrenr consrairs

prr is dirninuent rapidernent pour fbrrner un sornmet très eff i lé.

Pour la préfecttlre de Gitaranra nous rernarquons un réùécissement de la base, qui traduit

Lrne baisse de Ia fécondité. En eftèt on constate que la proportion des moins de 5 ans est

intérieure à celle des 5-9 ans pour la préfecture de Gitarama. Après 5-9 ans, la pyramide

retrouve I'allure normale de la pyrarnide du pays comrne I'iilustre le graphique 2.9

En ce qui concerne la population de la préfecrure de Byumba , nous remarquons que la

pyranride possède une base très large traduisant une tbrte fecondité pour la préfècture. Cette

pyrarnide monlre avant 40 ans une baisse des eff-ectifs plus rapide chez les hommes que chez les

tènrrrtes. Il s'agit probablernent de I' etïet d'une surrrortalité sélective des hommes par rapport

aux f-ernmes (voir graphique 2-10). Mais dans I'ensemble la pyramide est conforme à la forme

traditionnelie des pyramides qu'on trouve en Afrique subsaharienne.

Comme. le montre le graphiqu e 2.11, ta pvnJide de la population de la préfecture de

Cyangugu présente une base très large, suivie d'un rétrécissement rapide des effectifs, jusqu'à

20 ans. Entre 20 et 35 ans, il y a une absence de diminution des proportions des effectifs, pour'

laquelle on ne peut trouver d'-explications.

:
En ce qui concerne laprétècture de Kibuye, la pyramide présente des creux "arormaux"

attx groupes d'âge 20-24 ans et 25-29 ans (voir graphique 2.12)- On pourrait expliquer cette

sittration par I'existence d'une migration des jeunes gens vers les autres-préfèctures.

2.3.2. Les rapports <le nrasctrl inité

D 
On peut râppeler que le rapport de rnasculinité est détini, pour rrne population donnée,

par le nontbre d'homrues pour 100 tbrnnres- Il sert à mesurer l'équilibre entre les sexes.



'lo

2.3.?. I  -  Poptr lat ion totale

A I'échelle nationale, on enregistre un déficit d'hommes par rapport aux tèmmes car on ,-

enregistre un mpport de masculinité de 95,1 (95 hommes pour 100 fèmnres)- Selon l'âge, la

courbe des rapports de masculinité par groupes quinquennaux des âges (Graphique 2-13) ne

présente pas beaucoup d'anomalies rnême si toutes les va_leurs sont inférieures à 100.

GraphQuc 2-IJ.
Rappoa dz masa iai!é lrar goupcs tâgsquinqucnour

ct Fnr mifiat dc rcsùlat<c

Q T

Groupcs tâgcs

:* Eascnblc dt pa>'s * I.frlièu urbaù * *filicu tura!

.-\"ri{r"$!"rirrt.."er-t".'iffi .o}"{o'

Selon le milieu de résidence, la couôe des npports de masculinité du milieu rural a

presque la même allure que étle de I'eniemble du pays étant entendu que la population rurale

représente plus de 94% de la population totale r&idante. Par contre la couôe du milieu urbain

a trne allure propre aux villes avec des rapports de nrasculinité largeurent supérieure à 100,

conrnre le ntontre le graphique 2- 13.

t -
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2.3.2.?.  Pootr lat ion des Préfecttrres

Si on exatniûe. les gmphiques 2'14' 2'15 '2'16 eL2'17 ' qui représentent les rapports de

masculinité des prétèctures, on remarque que tous les rappors de ntasculinité sont généraletnenr

irrférieurs à 100, à l,exceptron de cenains groupes d'âges et pour ceraines Préfectures' Ainsi

nous t rouvonsunrappor tde103 .3à25_30anspour lap ré fec tu redeGi ta rama,de l0 là3 j -40

anspourlapréfècnrredeKibungo,etdesrapportsquivar ient 'entrel0let l05pourleshabitaî ts

deKigal iâgésde20à35ansetdesrapportsdernascul in i téquiosci l lentenl ineûJe|25et1l . ]1

pt-,rrr la préfecture de la Ville de Kieali entre 20 et 60 ans'

Enessayan tde reg rouper lesp ré fec tu resse |on l ' a l l u redescouôes ,oncons ta teque les

préfectures de Butare, Gikongoro, Gitarama, Kibuye, Byumba et de cyangugu présentent le

rnême schérna d'évolution. Jusqu'à 20-25 ans, le rapport diminue lentement et reulièrement'

A panir de 25 ans, il progresse plus ou moins fortement jusqu'à 30-40 ans' Ensuite' le rapport

de ntasculinité chute bruta-lernent jusqu'à 50 ans. Cètte évolution peut être expliquée par une

surmortâlité masculine moindre avant 25 ans, une mortalité matemelle importante entre 25 et

r! ans et d,une surmortalité masculine aux âges avanés. t-a éule difference qui distingue ces

préfectures est que le pic est atteint dès 30 ans dans les quatre premières préfectures' à 35 ans

pour ùyumba et à 40 ans pour Cyangugu comme le montre le graphique 2'14-i Par conÛe les

prélèctures de Rirhengeri et Gisenyi montrent urr effacemett du pic à 3040' ans' Pour les

prétèctures de Kigali et Kibungo' la courbe des ràppons de masculinité plutôt étalée, caractérise

une absence de surmortalité tnàsculine aux jeunes âges et de surmortâlité férninine aux âges de

procréation de la femme. Enfin, la préfecture de la Ville de Kigali a une courk des rappors

de masculinité présentant les éractéristiqùes de la courbe du rnilieu urbain clmme le montre le

g raph iq t re  2 .17 .
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Graphi4uc 2. 14.
Ilapport de musculbtité psr groupcs l'ûge*yinquinuuq
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G rapliquc 2- I ti
Rapport de mæculitité pur groupes tûgesquinquétnu4
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2.1.3.  Les grands groupes d 'âges

Ce pointa pour objecti f  de présenter ies groupes d'âges qui sont uri les aux plaÂif icareurs

pour l'élaboration des plans à moyen el à long termes. Le faisant nous disringuerons 3 rypes de

population à savoir:

- population potentiel lement acdVe

- population scolarisable

- population des électeurs

2-3 -3.1- Population potentiel lement active

Cornrne I'indique le tableau 2-3,la population potentiellentent active (âgée de i5-64 aLrs)

représente 49,3% de Ia population totale. Selon le sexe, la proportion des p€rsonnes

potentiellement actives chez les fèrtrnies esi de 49,87o contre 48,7% chez les hommes.

La population des contribuables coriespond à la popuiation qui paie un impôi persomel

rninimum soit les hoi',;'::cs âgés de i8 à 54 ans. Au Rwanda, cette tranche représ*ie 38,9%

de la population tolalc mascrrline.
..

Tableau 2.3: Répartition de la popùlation résidante selon Ie sexe et les gr...nds
sroupes d 'ages en % (1991)

c roupes  d 'âges Mascu I  in Féminin TotaL Ef f  ec-1if  s

o
6
o

à 5  a n s
à  14  ans
à  14  ans

2 2  . 7
2 6 - L
4 4 . 2

2 L  - 3
2 s  . 6
4 6 - 9 .

2 r  - ' 7
2 r  - 7
^ 1  b

1 - 5 5 C - 8 5 9
1 .  B 5 : -  5 2 1
3 .  4 0 2 . 3 8 0

1 8  à  5 4  a n s
1 8  a n s  e t  p l u s
1 5  à  6 4  a n s
6 5  a n s  e t  p l u s

3 8 .  9
. + 5  -  l

4 A - i
2 ^

3 9  - 7
4 6  - 9
4 9 - 8

3 - 3

3 9 .  3
. {o -  l -

4 9 - 3
3 - 2

2 .  B!3 -232
3 . 3 0 2 - 7 t 2
3  .  s z a . o 9 2

22 :  -O '19



' is

2. f  .3 .2.  Poprr la t ion scolar isable

[:. population scolarisable est égale

I 'enseignement primaire est obiigatoire, ou

secondaires et universiLaires.

à Ia population de 6-14 ans, si on considère que

à celle des 6-24 ans s'il faut inclure les études

Selon Ia constitution rwandaise, la scolarité prirnaire est obligatoire et gratuite, ce qui

veut dire que théoriquement tous les enfaxts âgés de 6 à 14 ans doivent aller à l'école. Au

Rwanda, la tranche de population scoiarisable jusqu'au niveau primaire représenre 25.8% ë,: la

population totale. Selon le sexe, les trlles scoralisables sont 25,6% de la population féminine

totale contre 26,1% chez ies garçons (voir tableau2-3).

2-3.3-3- Population des électeurs

, La popuiation des électeurs est au Rwanda la populaûon âgée de:18 ans et plus-

Cette tranche représente 46.1% de.la population toLale, parmi ceux-ci, 52-l% sont des iemnies

et 47 -9% sont des holmep. Comme on le voit dqnc l'électorat rwandais esr coir:-:'csé en

majorité par les fernmes (r'oir tableau 2-3). -

2 .4.  Evol t r t ion de la  s t ructure entre 1978-1991

L'étude de l'évolution de la:stnrcture par âge et par sexe de la population permet d'avoir

une idée sur l'évolution tutrJre de la pôpulation d'un pays donné. Il s'agit de iaire ici une

analyse colnparative des données des recensements de t978 et 1991. Ainsi le présent chapiire

abordera successiventent l'évolution de la pyrarnide Oes âges, l'évolution des rapports de

rnascrrl inité et l 'ér,oltrt ion Ces qrands groupes d'âges.
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2 . 4 . 1 .  E v o l t r t i o n  c l c  l a  r r v r a r n i c l e  c l e s  a g e s

Entre les <Jeux recensernents, on constate que les entânts âgés de moins de 5 ans sont

relativenlent importânts en 1978 qu'en l99l traduisant sans doute une baisse de Ia fécondité au

cours des dernicres années. Pour les groupes d'âges 5-9 ans et l0-14 ans et ceux cotnpris entre

25 et 40 ans, les proport ions de l99l sont supérieures à cel les de 1978, aiors qu'el les sont

intérierrres pour les groupes d'âges t5-19 ̂ ns,20-24 ans et de 35-39 ans à 60-64 ans (voir

tableau 2.4 et graphique 2.18).
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Tableau 2-4 : Evolr,rt ion de la stnrcttrre de la poptrlat ion Par
âge et  sexe entre 1978 et  l99 l

Groupes
d r â g e

L97B L99l.

IuIasc - _F  em. M a s c  - f  e m I n .

o - o 4
5 - O 9

1 0 -  1 4
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3  5 - 3 9
4 A - 4 4
^  c : . _ Â  o

5 0 - 5 4
55-59
6 0 - 6 4
6 5 - 6 9
1 0 - ' 7  4
7 5  e t +

r 9 5 , - /
1 A Â  '

1 . . ) Ê  A

L 2 4  , 1
l o 1 ,  4

6 9  , 3
+ J  I  L

3 6 , 4
J ' * ,  o

3 o r 3
2 6  t 3
2 7 -  , 5
1 8 ,  I
1 ?  )

6  r O
q q

1 0 e  o

L 3 9  , 4
L 2 O , 2
L L 6  , 4

9 4 , 3
6 8  , 4
4 8 r O
4 5 , 2
4 L , 4
3 3 , 9
3 0 , 5
2 4  , 8
2 ! , 2
1 1  0

ç . A

9 , O

] . 8 5 , 4
1 6 ' 7  , - 7
] 2 9  t 2
1 0 0 ,  5

8 I  , 2- 7 4 , 8

6 9  t 2
5 1 ,  1
1 ' >  1

2 2 , 2
2 0  , 9
L 7  , 7
L 6  r 2
1 1  

- l

9 , 6
9 ' 7

L - / B , L
1 6 3 , 0
l 2 ' 7  , 6

o a  q

8 2  , 4
7 3 , 4
6 5  , 9
4 9  , 8
3 4  , 5
2 6 t 6
) ' 7  q

2 0 , o
1 q  ?

L 2  , 2
1 1 ,  0

q ' 7

Tota I l o o 0  /  0 1 0 0 0 ,  0 1 0 0 0 , 0 1 0 0 0 ,  0

Selon Ie milieu de résidence, la situation se présente assez différemment lorsqtre I'on

considère le rnilieû urbain ou ie milieu rural (Graphiques 2.19 et2.20). Pour ie milieu urbain,

la slructure des feutures est restée presque conslante, alors que pour les hotnmes, on enregistre

un dét'icit irnportant des et'fectifs de 15-19 ans en 1991 et un gain également important pour les

âges 25-35 ans. Ce gain de25-35 ans s9 retrouve plus relativement fort à 20-24 ans, 13 ars

plus tôt. Il senible donc que llexode rural not& en l9?8 ne perdure pas avec Ia rnême intensité

relative à la population en l99l etque l'âge moyen du migrant recule légèrernent. Ce conslat

devrait résulter d'exode rural plus irnportant des hommes adultes, à la recherche d'un

ernploi,vers les milieux urbains- Par contre, poi;; le rnilieu rural les écarts entre les deux

pyranrides ne sont pas inrportants, èxceptions faites aux tranches d'âges 15-24 ans, où les

proport ions ont dinrinué en 1991, ret ' létant en cela une situation qui prévalait l3 ans plus tôr-

t
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Grâphiquo 2,18.
Pyramides des àges en 1978 et  en l99t

Rwanda ensemble
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Graphiquo 2.19.
Pyramido dcs àgas en 1978 et en 1991

Rwanda rural
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2 -4 -2 .  Evo lu t ion  des

Pour illustrer l'évoluiion des rapports de masculinité, nous avons porté sur des graphiques

les données observées aux deux dates censitaires. I ressort de ces graphiques les consratalions

suivantes :

Pour I'ensemble du pays (voir graphique 2.21), la courbe des rappora de mascuiinité de

l99l est intérieure à celle de 1978 avant ie groupe d'âge 25-29 ans, puis supérieure jusqu'à 40-

44 ans et par la suite reste inférieure jusqu'à la fin. Cependant, une analyse détaillée nous

pennet de constater que la courbe de l99l a presque la rnême allure que celle de 1978, si on

cornpare les ef'fèctifs de personnes âgées de l0 ans et plus en l99l à ceux de 1918- Le dét'icit

cl'horttrnes observé aux âges 35-40 ans en 1978 et 50-55 ans lors du recensernent de l99l

potrrrait être expliqué par une émigration à caractère politique et économique des années 59-63

qui aurait touché plus d'adolescents masculins que térninins.

Graphique 2-20-
Pyramidcs des âçes de 1978 el 1991
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Graphique 2.22.
Evolution cles rapports .irffi:..iil;Xfi tn" ent'e 1s7B er lss'l
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Graphique 2-23.
Evolution des rapporls de masculinité par âge entre 1978 et 1991

(Rwanda rural)
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Porrr jtrstitler cette sittration, il taut rappeler que la population rurale représente plus de 94% oe

la population totale dtt PaYs'

2.4.3. Evoltrtion des grands grotrpes

comme le rnontre le graphiqueT-24, entle 1970 et 1978, Ia proportion des enfans de

moins de 5 ans a augmenté alors que la proportion des moins de 15 ans diminuait en tàveur des

plus de 15 ans. Ceci signifierait que la fécondité aurait augmenté dans les cinq ars ayant

précédé Ie recense,. ent de 1978- i\,{ais à ce niveau, il faudrait signaler que les données de 1970

sont issues d,une enquête par sondage et que ces différences peuvent êtle re résultat du biais lié

à I'enquête- Par contre entre 1978 et t99 l, la proportion des moins de 5 ans a diminué au profit

des 5- 14 ans. Ceci montrerait que la técondité serait enrain de baisser et no[amment depuis ces

5 cernières années. En ce qui conceme ies personnes de plus de 65 ans, on remarque que leur

imoorlance relalive augmente avec le temps'

GcâPhi'que "4-

Evolution des gratds grouPes dâge

entre 1970 et 1991

Sl tszo

N tsza

S rgsr

Groupes d'âges

àS
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o
@
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2.5.  Concl t rs ion

L'évaluation des données à travers la structure par âge et par sexe a nrontré que la qualité

de ces intbrnrations était asscz b<;nne. Ceci a été contirrné également par l'enquête post -

censitaire, ef-tectuée un nrois après Ie recensernent. et qui a révélé un Laux de concordance sur

l'âge supérieur à 90%. Comme Ia plupart des pays atïcains, la populadon rwandaise est en

nrajorité jeune avec 47,5% des personnes âgées de moins de 15 ans- Une caractéristique de la

population rwandaise est que les t-emmes y sont plus nombreuse que les hommes, quels que

soient la prét-ecture de résidence et le groupe d'âges si on exclut la préfecture de la Ville de

Kigali .
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Iàbl .€âu A-2. ' l -  Popu(ôt ion .ésidante s€toî  te sexe.  te | l i { ieu et  te g.dp€ d,âge

Totat
Hàscut iôl  rér 'r inin

RUAIIOA

0 131-3fa 131_261 262-599
r- t 51t -397 522-221 1-O37_61a
5- 9 5A5 -027 598-180 t.183.202

l0- t4 150-756 46a.200 918.956

15- 19 350-411 362.A39 713.285
20-21 283-' �160 302_151 585-311
25-29 260.927 269-135 530-062
f0-14 211-1A7 211.86 183-213

f5-19 174.251 182.660 360.914
10-11 117.114. 7?6.69a 211-116
r.5- 19 77 .332 97 -nO 175 -102
50-51 72-766 ' t00-864 

|2J.630

55-59 6.A26 73-296 135.122
60-61 56-126 70_853 127 -279
65-69 f8.890 11-A7A 8-768
70-71 33-438 10.175 73.973
75 et + f3.696 35-702 69.398

rotat f  .188-6'12 3-668-939 7 -157 -551

RI'AH0A - U.ba in

o 6-611 6.480 13 -121
t-.1 24-310 21.25A . 1a-56a
5- 9 26-653 26-589 53.212

l0 -  t / .  20 .328  21 .895  12 .223

'f  5- t9 19-856 20.893 10.719
20.21 24-208 20-061 11.272
é-a 25 .éÂ5 1A.a21 4,.1a9
30-31 2t -\81 11-107 35.58a

35i39 1t -3t6 9-351 . 23 -707
.,o-t 1 8-591 5-A7. 1t -167
1s:(9 1-7A6 f.95O A.756
5 0 - 5 4  1 . 4 3 5  3 . 2 3 8  . 6 . 6 7 3

55-59 2-tT3 2-t 1a 1.921
60-64 1-619 1.997 3.6t6
65-69 ' t  -  102 1.277 2-tn
70-71 a51 1.229 2-083
75 er + 1 -@7 1 .230 .' Z -3Zl

rota( 207.190 1a3-701 391-191

t !

t tàscul  in l  rér ' in in

RUANOA - Ru.at

o t2t -69t 12/.-7A1 L9-t75't- 1 (91.087 497-96i 989-050
5- 9 558-374 571.59t 1.129-965

fo- f4 130.12a 446-305 a76.rJ5

15- 19 530.5A8 311.916 etz -st, .
20-2t, 6A-62 282-087 541-039
25-29 235.262 250.311 485-573
30-f4 220-006 227.619 ..17 -655

15 i9 't6t-898 
lIJ.309 337 -207

10-11 108.855 120-A21 229-679
15-19 7?.5\6 93.820 166.f66
50-54 69.331 97.626 .t66.957

55-59 59.353 70_848 l lo.2ql
&-61 5t -7n 6A-a56 .t23-633
65-69 t7.788 43.601 8t -389
70-71 32-5A1 39-216 7t.830
75 et + 32.599 31-172 67-071

rorà{ 3 -281 -122 3-ta5.Z35 6.766.357

P.éfecture de BUIARÉ

0 11-496 11_540 23.033
1- 1 17 -9a9 q.657 95.6t 6
5- 9 59.632 60.5f5 120.167

i3- t4 1A-119 49.348 97.197

15-19' 3a-l f7 39.161 n.601
20'r 30-383 33-111 63.191
25-2e 29-85f 31.179 61.332
30-i4 27-oA3 27-290 51.373

J5-f9 21.73A 2f- r55 41-87f
t o -1 t  ( . - 21o  l s  - g7 i  l ô - r s i
t5-19 a-a54 t2-661 21.518
50-54 a.O24 12-556 20 - 580

55-59 7-107 A-125 r5.8J2
&-61 5-Al3 7-142 11.295
65-69 1-6fs 5.39J tb.o6s
70-71 3-315 1.165 7.810
75 €t + 3.127 3.718 7-115

rotât 369-915 394.513 761-qA
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r â b ( e a s  4 , 2 - l -  P o p u t a t i o n  . é s i d â n ( e  s e l o n  t e  s € x e ,  l e  n r l i e u  e t  ( e  g . o ù p e  d ' n g e

À9e I o t à  I
Nâscut iôl  réninin

P.êfecture de 8YUI6^

o 15. r20 11.976 f0-o96
l- /. 59-109 6137a lZO-7a7
5 -  9  63 -619  65 -309  l 2A -928

' lo-14 4a.579 50-62f 99 -20?

15 -  19  tO -137  1 ,1 -695  A? .132
20-21 31-171 33-860 65-tr4
25-29 26-546 24.21A 54-A34
30-f4 24-a1i 25-121 19.931

15-19 '19- 118 t8.9{5 38-063
10-t / .  11-752 r1-7t8 21./.70
tt-19 a.420 10.389 18.809
50-5( a.004 10.7n t8-783

55-59 6-639 7-706 14.345
60-61 6-227 7.802 11-0?9
65-69 3.162 1-373 7-535
70-71 3.541 (.3J0 7-a71
ô ct + 3.620 l-655 7.275

Iotat 140.520 1o1-9O7 7a2-127

P.éfe€ture de CYA{Gt,t,

0 10.169 10-022 20.191
1- t  38.116 39-106 77.552
5- 9 13.709 4t -22? E7.931

10-' � f  4 33.251 3.-502 67.755

'f 5 - 19 22 - t-; ; 21 .113 17 -215
2û-2!. 18.!r 5 20.O6a 38.113
25-29 t7-i t i  18_596 35.990
fo-34 't7.651 l3-( J 35-755

f5-r9 13-320 l3_53a 26-858
LO- t4  9 -010  9 . . 131  ,  1a - l 4 l
LS-Lg 5-662 6.563 12-225
50-54 5-2tL 6-a29 t2.0(l

55-59 4.181 5 -161 9 _3\7
60-61 1-197 5-507 9-701
65-69 2. 1 3.379 6-210
7o-7q z-szï i-05't : s.sz9
4 et .  l -903 2.091 . 3-992

rorat ?50.313 261-313 514-656

I

I
I
I
I
I
I

I
I
i€

Hascut in l  fàni  n i  ô

Fréfectufe de ctKOIICORO

0 7-930 7-9a8 t5-9lg
r -  1  32 -1 t3  32 .5  6 ! -729
5- 9 37 -O11 3a-605 75-619

10-14 27.907 29 -065 56-972

i5-19 23 -722 2t -27a 4a-000
20-21 17-ASg 20-171 38-033
25-29 15 -8't9 17 -1.t 1. 32-963
30-f1 t5-049 15-9a5 f1-o34

35-39 10_875 ' l ' t  
-920 22.795

10-11 7-103 8-93a 16-3{' l
15-19 5-209 7_216 12-125
50-54 5-122 7.1 1?-617

55-59 t.320 5.102 9-722
60-61 1-716 6.079 10.825
65-6s 3-167 1.S93 7.360
70-71 3.2?( 3.61a 6.a12
ô et + 2 -122 2-715 5-137

Totât 221-231 2t3.1O1 167 -332

P.éf€cture de e I SENYI

0 15-496 15.3a7 30.8A3
1- 1 59.119 60.112 t19.561
5- 9 6?.a27 6t..531 128.361

10-14 45.918 1A.617 9(. -535

15-19 - 33 -379 31_539 67 -91A
zJ-24 25-719 28-903 5(..652
25-8 21.165 26-911 51-376
f0-31, 7?.913 25.261 1A.201

f5-f9 17-000 1a-543 f5-54f
1O-t L 10.393 1L3r.6 22-739
15-19 6-92A a-961 15.A89
50-54 6-536 9-567 16.103

55-59 5.761 7 -1?1 1l-182
60-61 6-015 7-591 1f.669
65-69 1-162 t.527 8-689
70-71 3.281 3.801 7.OAZ
75 €t + 2-791 3.571 6.272

Iotat 352-733 3a1.925 731.65a
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I a b t e a u  A . 2 . 1 .  P o p u t a t i o n  r é s i d a n t e  s e t o n  t e  s e x e ,  t e  m i t i e u  e t  t e  g r o u p e  d ' à 9 e

A 9 e

S exe
I , r t a I

H r s c u t  i n l  F é m i n i n

Préfec ture  de  GITARAHA

0  1 1 . 1 0 7  1 3 . 1 2 5  2 6 . ? . 7
1 -  4  5 4 . 1 3 6  5 4 . 1 0 8  1 0 8 - 2 / , t ,
5 -  9  69-387 70-6?? 140.009

10-  14  55  .15( ,  56  .873 112 .3?7

1 5 - 1 9  t 3 - 1 7 9  t 1 . 6 6 6  8 7 - 8 / . 5
?o-21 35.479 38.1?1 B-905
25-?9 32 .?11 33 .163 65  -67 t
30-34 ?9.947 28.982 5B-929

35-39 20.751 21.311 t 2.095
10- t  1  13 .559 11 .869 28-128
45-!,9 9.292 12.933 ?2.225
5 0 - 5 4  9 , 1 0 6  1 4 . 1 9 0  2 3 - 2 9 6

55-59 8 .056 9 .093 17  -11 ,9
6O-6t  7  -116 8 .2( ,2  15 .358
6 5 - 6 9  5 - 3 9 5  5 . 4 6 0  1 0 . 8 5 5
70-7t, t ,  .272 5 . l2B 9.400
75 e t  +  1 .908 1 .5?1 9-13?

T o t a [  4 1 5 . 3 5 8  4 3 6 . 0 9 3  8 5 1 . / " 5 1

Pré fec ture  de  KIBUNGo

0  1 3 - 8 3  1 5 - 5 9 2  2 7  - 3 ? 5
1-  r ,  1 ,8 .268 18-9 t  6  97 .214
5-  9  52 .932 53 .636 106-568

1 0 -  1 4  L 0 . a T 3  t  ? . 5 2 3  8 3 . 3 9 6

1 5 - 1 9  3 2 . 5 6 1  3 1 . 1 7 8  6 6 . 0 3 9
2 0 , 2 4  2 6 . 1 , 1 8  2 8 . 1 8 6  5 4 . 6 0 4
25-29 U..161 21-926 49 -OB7
10-34 ?0 .9( ,9  21 .350 1 .2 .299

!5-39  16 . .386 16 .223 32 .60ç
t o - t , t  1 1 . 5 1 4  1 1 . 6 7 5  2 3 . 1 8 9
LS- / .g  8 -274 9 .?33 17  -507
50-54 7 -?,30 8.1t,6 -15 .676

5 5 - 5 9  5 - t 2 2  5 . 9 7 1  1 1 . 3 9 5
60 - 61 3 .903 /. . t84 8 -787
6 5 - 6 9  ? . 1 3 2  3 . 1 0 3  5 . 5 3 5
70-7 t ,  2 .317 3 .321 5 .638
7 5  e t  +  2 . 9 1 t ,  3 , 1 6 1  . '  6 . 0 7 5

Total 320-287 332-65t 652.91,1

A g e
S e x e

i . ' -^l"f  té, '1"1"
I o t a t

P r é f e c t u r e  d e  K I B U Y E

0 8 .925 ' ) .069 17 .991
1 -  4  3 4 . 5 1 5  : / . . 7 2 Û  6 9 - 2 3 5
5 -  9  3 8 . 7 9 0  : ' ) .  / ; : " '  7 8 . 5 1 9

1 0 - 1 4  ? 9 . 7 6 1  3 0 - , . 1 1  6 0 . 5 t t 1

15-  19  ?3 .707 2 t , .7ZO 48. t  27
?O-24 15.9t,1 18.315 3t+.289
?s-?9 1t,.703 16.373 31.076
3 0 - 3 4  1 6 . 1 9 6  1 7 . 0 1 9  3 3 . 2 1 5

35-39 10 .916 11 .753 22 .669
t 0-t 1 7.163 7 -7BO 11.913
L 5 - t 9  4 . 9 6 7  6 . 5 3 8  1 1 . 5 0 5
50-5/. 1-717 7.119 12.166

55-59 4 .078 1 .881 8 .962
60-6t, 1,.16t 5.?51 9.7' �18
65-69 3 .050 3 .?16 6-296
7a-71 ?-e i , . l  2 .930 5 .771
ô e !  +  2 .512 Z .T fZ  5 .311

I o t a [ 227 -309 ?13 .33t, 170 - 6t 3

Pré fec ture  de  KIGALI

0 : I  5 .45 2 15 .79(, 31 -216
1 - 4 6t,.507 65.335 1?9 -8t 2
5-  9  76 .73? 78-126 ,154.858

10-1/. 60.91? 62.937 1?3-879

15-19 ?6 .309 46 .893 93 .202
20-21 38.922 38.185 T7-107
25-29 33.982 32.729 66.711
3 0 - 1 4  3 0 . 3 5 1  2 9 . 0 8 1  5 9  - t  3 ?

35-39 ?2-157 22 .591 r , t  -71 .A
( . j - t , t+  15-830 16-176 32 .006
t  5 - 1 9  1 0 - 3 1 0  1 2 . 0 4 8  2 2 . 3 5 8
50-54 9 .808 11-9 , i5  21  -753

5 5  - 5 9  8 . 1 7 . 1  8 . 8 3 5  1 7 . 0 1 2
60-64 6-6a2 8-435 15 .117
6 5 - 6 9  1 . 1 ? 6  1 . 7 2 3  8 . 8 4 9
7O-7t  3 .21? 3-977 7 .189
75 e t  +  t , .173 1 .?52 8-7?5

T o r a l  t 5 1 . 9 T Z  t 6 2 . 0 6 2  g \ t . O 3 L

>+ â*
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I a b t e a u  A - 2 - l -  P o p u t a t i o n  r é s i d a n t e  s e l o n  I e  s e x e ,  I e  m i t i e u  e t  t e  g r o u p e  d , à 9 e

'-g
A 9 e

Sexe
T o t a  I

Hascu t  i n l  Fém in in

P r é f e c t u r e  d e  K I G A L I - V I L L E

0  4 . 0 5 6  l - 9 8 9  8 . 0 ( 5
1-  t  11-481 1 t , - ; .6 t  26-9 / .5
5-  9  15 .350 15-?96 10-646

1 0 -  1 4  1 1  _ 4 1 5  1 2 . 2 6 1  ? 3 . 6 7 6

t 5 - 1 9  1 1 - 3 0 3  ' t 2 - 1 3 5  2 3 . t 3 8
?Ù-zt 15 -927 12_737 28 -66/.
25-29 17-6?2 11-976 29-598
30-3 / .  14 .795 8-816 ?3 .611

15-39 9-688 S- t ,61  15 .1 t9
t o- t  /* 5 .595 3 -171 6 -766
/ ,5 - t9  2 -971 '  1 .965 r , -959
5 0 - 5 4  1 - 9 7 t ,  1 - 4 6 0  3 . t 3 t

55-59 1  -Z6 t  I .005 2 .269
60-64 736 8i3 1 -569
65-69 t76 510 986
70-7t 299 460 779
75 e t  +  55 t '  576 1 .130

Tota  t  128-509 107-  155 ?35.66 t ,

Age
Sexe

T o t a  I
H a s c u l i n I  F é m i n i n

Préfecture de RUHENGERI

0 i5 -854 15 -729 31 -583
1-  r ,  62 .38 t ,  63 . t79  i25 .863
5-  9  65-035 66-566 131-601

10- l / .  48-505 50 .668 99 .173

15-19 31 .938 36 .5?8 71 .166
20-21 26-9{.O 30- 158 57.09s
25-?9 24.131 27 -Z9A 51.121
30-14 n-7at 2t -753 16-157

35-39 16-30? 19 -210 35.512
t Ù - t / .  1 1 - 0 1 9  1 3 . 9 2 3  2 t . 9 1 ?
15- t9  6 -4 tZ  9-2( .O 15 .6s2
50-54 7  _001 10-  178 17 .179

55-59 6-819 9-090 15 .909
60-6 / ,  6 - t  47  I -761 15-208
6 5 - 6 9  5 . 0 8 4  6 . 2 7 1  1 1 . 3 5 5
70-7t 4 -578 5 .371 9.95?
75 et + 1.?32 I,-66t 8.896

Io ta [  367- t  15  401.6a2 769.297
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CHAPITR

3 .1 .  I n t rod t r c t i on .

L'exploitatiop des dolnées recueillies à partir cies questions posées à la population

résidante de l0 alrs et. plus sur la situation dans I'activité, I'emploi exercé, le statut dans I'ernploi

er la branche d,activité pernret de dresser les principales caractéristiques de la population active-

pour ce faire, cette analyse déf,rnira d'abord les principaux concepts, elle étudiera ensuite

la pariicipation à l,activité économique et elle présentera enf,rn quelques caractéristiques socio-

écononriques de la population active-

3.2.  Dét ln i t ion des concePts.

Lors du recensement du 16 août 1991, on s'est intéressé à I'activité économique

principale de l'individu, c'est-à-dire celle qui a occupé le plus son temps, mêtne si d'autres

activités lui procurent un revenu plus important- cette notion se fonde sur la déclaration de

l,enq.êté sans autre critère objectif comme le nombre minimum d'heures de travail pal semaihe-

Cela introOuit Oei aritbiguités dans cert4ines situations, comme par exemple un étudiant qui

devient chauf-feur de taxi les jours de congé et qui est recensé conlnle étudiant'

3.2.1. Popui4l ion active et poptr ' lat ion inactive. :

La situation dans I'acrivité permet de clisringuer la population potentielletllent. active de

la population irractive. La popularion potentiel lernent aci ive est constit t lée par totttes les

personnes des deux sexes âgées dc IC ans et pl l : :  qui ortt r. l i r  cni l l loi otr qtt i  : ;ont atl  chôrrtage.

Oltre la population active occupée, on clistingue deux autres grotlpes de persortnes atl sein de

Ia popuiatiort active :



89

- les chôrneurs : i l  s 'agit des personnes qui, lors de la nuit de rétérence, se

tro.vaienr sans ernploi alors qu'elles avaient déjà travaillé auparavant. Eiles

cherchent ou acccpteraient un ernploi si I 'occasion se présentait,

- les personnes en quête du premier emploi sont des individus à la recherche de

letrr Pretnier emPloi '

La population inactive est constituée par toutes les personnes des deux sexes qui ne sont

p:ls classées cglllme actives. Elle comprend surtout les personnes Suivantes :

- les rnénagères, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent exciusivement du foyer

sans'en percevoir de salaire;

- les étudiants et élèves qui ne travaillent pas mais tiéquentent régulièrement un

établissement scolaire;

- les retraités, c'est-à-dire des personnes qui ne travaillent pas à cause de leur âge

avancé. Ils bénéficient d'une pension de reuaite ou vivent d'une aide financière

ou nlatérielle d'un Proche Parent;

- les autres inactifs : ce renle désigne les individus qtri ne travaillent pas pour

d'autres raisons, coll]lne les rentiers, les handicapés' etc.

3.2.2.  Le s tat r r t  d3ns I 'emPlo i .

Cerre variable permet de saisir la situation du travailleur dans son emploi; elle concerne

la population active occupée ainsi que la population active au chômage- Six modalités étaient

prévues lors de la coilecte de d.onnées en -1991 :

- les employeurs sont des personnes qui possèdent leurs propres entrePrises ou qui

exercen[ pour leur propre contDie un métier-dans leqtlel elles emploient un ou

Plusietrrs salariés;

- les indépendatlts sont des personnès qui travaillent ou iravariiaienl pour ieur

propre coprpte, seul ou "n io,np"gnie d'autres personnes qtl 'el les ne rétt l t tnèrent

d 'a t t c t t t t e  t aÇon ;

- les salariés sont des personnes qui travail lent potrr trn erttployetrr public ôu privé

n contre part ie d'une rérnunération (salaire, conlt l l ission---);

@æ1 -87r'
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- les aiclçs-larl i l iaux sorri  <les pcrsonncs qui travail lent au tttoins un t iers dtt ierttps

norrrral, sans salairc, clarrs unc cntreprise exploitée par t l t l  Autre tt tetttbre dtt

ruénage:

- les associés sont cles personnes qui travail tenî comnle tttentbre d't tne association

ou d'une coopérative dc production- IIs n'ont pas droit à un salaire t lxe rni js

parricipenr olurôt au partage du bénéfice de I'entreprise qtrand il y en a;

- les apprenris sonr des personnes qui apprennent un méÙer chez un patron.

3.2.3.  La branche d 'act iv i té-

La classifrcation par branche d'activité éconornicue se base sur I'activité princioale de

I.établisserTient ou de I'enrreprise où la personne travaille au mornent de la nuit de'référence.

euand Ia personne est au chômage, il s'agit de l'établissement où elle a travaillé en dernier lieu-

Cerre classiflcation est une version adaptée à l'économie nvandaise de la Classihcarion

lnrernarionaie Type par Industrie ou CITII2. Les 9 grznces branches d'activités de la CITI

reienues ei adaplées sont :

l. Agi-iculture, chasse, Pêche
2.'- Ind ustries extracLives
-1 - Inciustries ntanufâcturières

*4. Electricité, eau et gaz
5. Bâtinrent, trevaux Pubiiques
6. Cornmerce, restaurant, hôtel
7. Tra-nsports ei col l l l t t tr l t ications
8- Banques ei asstlrances -

9. Autres services
10. Activités r lal désignées
i  l .  Non délernt iné

' :  t : : . . 1 1 o : : s  u N i E S . -  c l a . s i f  i c a c i - o n  i n i e r n a t i c ; : a l e  T y p e  p : r  i n d u s : : : : e  c i e  - r c u : e s

I e s  b : a n c h e s  i ' a c ! i v i t é  é c o n c m i q u e ;  N e ' ; - Y o r i ' : ,  1 9 6 8 '
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I  "2 .4.  L 'er t tp lo i  exercé.

L'enrploi exercé ne se détlnit

travail le rr iais plutôt suivant Ie genre

d'activité ou son stattrt  personnel-

Le recenserltent a pernlls

to ta le  de  7 . i57 .551 personnes,

pas par mpport xu genre d'établissernent où la personne

de travail qu'elle y effectue, quelle que soit sa branche

de cjénombrer 3.569.436 personnes actives sur une poptt latton

soit un taux bntt d'activité (c'est-à-dire le rapport de la

Cette analyse s'inspire de la Classifrcation Internationale Type des Prof'essions telle que

révisee par I'Organisation Internarionale du Travail en l968tr. Neuf grands groupes ont été

retenus :

i. Profèssions scientif-tques, libérales ou assinlilées

2. Directeurs et cadres administratifs
4- Personnel administratif et travailleurs assinrilés

5. Travailleurs spécialisés dans les services

6. Agricultettrs, éleveurs, pêcheurs et chasseurs

7- Autres
8. Emploi nrai ciassé
9. Non déternriné

3.3. I-e degré d'activité de la poptrlation rwandaise'

Au receniernent de 1991, on a fait cornmencêr i'âge actif à l0 ans, alors que l'âge

ottlciel d'enuée en activité est de 15 ans. Cela perntet de tenir compte d'une partie de la

population des jeunes qui ne sont pas touchés par ia scolarisation et qui entrent très tôt dans la

vie active.

3.3.1.  Les taux br t t ts  d 'act iv i té .

t - .  O r g a n i s a t i o n  f n t e r n a t i o n a l e  d u  l r a v a i ' !  :  C l a s s i f i c a t i o n

I À t e : : n a t i o n a l e  T v o e  c i e s  P r o f e s s i o n s ;  G e n è v e .  1 9 6 8 '
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popularion active sur la poptllarion totale) de 49,9%. En 1978' ce mênte taux était de j5,l%

ru:ris ort avait alors tait cotrtttrencé l'âge actif à 7 ans-

Corrrrne le prontre le tableau 3 - I , la population active de sexe masculin est de I -'121 -256

rndividus et 1.848.180 des actilt sont de sexe térninin, ce qui représente 93,1 hornmes pour 100

tènrnres. comrne le rapport de ntasculinité de la population totzle est de 95 hommes pour 100

tèmtnes, on peut dire pu'il y a un certain équitibre dans la répartition de la population active

srr ivant Ie sexe.

Le nur brut d'activité esr de 50,4% pour le sexe féminin et de 49J% pour les hommes

(ableau 3_ l). A l'échelle des préfectures, le nornbre de femmes actives est dans l'.ensemble

proche de celui des hommes, sauf pour les préfectures de Ruhengeri, de Kigali et de Kigali-

Vi l le.

A Kigaji-ville, il sernblerait que le rnarché du travail soit plus favorable aux: hommes

qu'aux tènlnes puisque le taux brut d'activité est de 55,5% pour les hommes conÛe 31;7% pour

les fèrnmes, celles-ci ayant une plus grande tendance à se ciasser comme ménagères, comme cela

va apparaitre dans._les lignes qui suivent- l-a différence entre les deux sexes constatée dal1s la

prétèctrrre de Kigali paraît négligeablè 6l-.lVo pbur les homtnes et 50-8% pour les femrnes)'

A Ruhengeri, p- "ono., on recense 48,1% de femmes actives contre 43,0% d'hommes

actits. cer écart srrggère une -assez ibrte_ énligration d'hommes actifs, puisque le rapport de

nrasctrlinité de la population résidante de Ruhengeri est de 9I'4% alors que celui de la

populat ion acdve de 15 à 65 ans est de 85,5%-

Pour des tresoins de conrparaison avec les atttres pirys' on a égaleiue; - "'i:Lrlé i: ::t:r b:i:l

d'acrivité en détinissant les personnes.en dessous de l5 ans conrlne inactives. Dans ce cas, le

ra!lJx brtrr d'activité descend à 46,4% avec 4j ,97o pour le6 hottttneS et 46,gdh potrr leS fetnnreS'
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En 198>, le tatrx brut d'activité était le suivant dans les pays voisin du Rwandar :

-  Zi i re :  5 l%
'lanzznie :5OT"
B u r r t n d t  : 5 2 %

- Ougandz : 49%
-  KenYa  :45%

o n c o n s t a t e q u e l e K e n y a e t l e R w a n d a o n t l e s t a u x b r u t s d ' a c t i v i t é | e s p l u s b a s è | a

région. ccrre situation peut probablernent s'expliqtrer par une population plus jeune dam ces

deux pays qui ont des taux de fécondité plus élevées'

I  ADle.lu J- I  -

d'activité selon le sexe et la oréfecture-

Popu la t i on  acc i ve  de

10  ans  e t  P lus

Aaux  b ru t  d ' ac t i v i t é

e n t
Préfect -

Populat ion rés idènte

l. :ascu I in Féminin lotal Hascu l i n  Fém in in  To la  I Masculin Férninin îo.a I

BuCare

FYumoa
tyang.rg,,
cikongoro
ciseûyi
c itare{:rè
Kibungo
'K ibuye

K i g a  1 i
K g I  - v i ! I e

lRuheûger  !

I
ITOTÀL

t69935 394 5 l . f  
- t64448

3SO520 40190? 1a2427

250343 264313 51465 6

224231 243101 461332

352733 341925 ?34654
4 1 5 3 5 8  4 3 6 0 9 3  a 5 1 4 5 1
3202A? 332654 65  2941

227309 ?43334 47  0643

4s!912 4ezoaz 9  r4o34

123509 lo715S 235664
3674 r5 4OLBA2 762297

i 4 3 8 6 r 2  3  6 6 8 9  3 - o  7 1 5 7 5 5 1

191639 207341 399020

186539 20615? 392696

1 2 1 ? 1 9  1 3 5 3 2 5  2 5 7 0 4 4

113014 1260a6 239100

1594a1 la51].4 34 5s95

2L3a14 226410 440344

163024 1?LO40 334064

111399 L25629 237024

2 3 0 8 5 a  2 3 4 7 1 0  4 6 5  5  6 8

7 1 3 4 1  f 3 9 a 4  1 0 5 3 2  5

15796a 1956a4 3  5165?

t721256 1B4A1BO 3 s694 36

5 1 . 8  s 2 . 6  s ?  - 2

4 9 .  O  5 1 . 3  5 0  - 2

4 a . 6  5 r - 2  4 9  - - o

5 0 . 4  5 1 . 9  5 r  - 2

4 5 . 3  4 a - 6  4 7  - O

5 1 . 5  5 1 - 9  s \  - ' 1

5 0 . 9  5 1 . 4  5 ! - 2

4 9 .  O  5 1 . 6  5 0 -  4

5 1 . 1  5 0 - 3  5 0 . 9

5 5 - s  3 1 - ?  4 4 - 1

4 3 . O  4 a . 7  4 6 - 0

4 9 . 3  5 0 . 4  4 9  - 9

*,
l l

r
I' I

ï
I

i
t

l .J .? .  Les taux e lobat tx  d 'act iv i té .

I l s , a g i t d e s t a t r x d ' a c t i v i t é q u i r a p p o r t e n t l ' e f f e c t i f t o t a ] d e l a p o p u l a d o n a c d v e à l a

poptr la t ion âgée de lO ans et  p l t rs .

I  Banq , re  Hond !à !e  :  L ' \ f r i que  subsahâ r i enne ;  De  Ia  c r i _se  à  uûe  c ro i ssance

" " t : o t à .  1 . , à s h i n q t o n  D ' C " '  1 9 3 9 -
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Au recensenrent de 1991, on dénombrait au niveau tational 4.674.12'7 personnes âgées

de l0 ans et plus avec 2.256.950 hornmes ea2.417.271 tèmntes, ce qui dotrne un taux

global d'activité de 76.4%. En l9?3, ce taux calculé en tixant l'âge actif à l0 ans' était de

gl  ,8%. Le nombre d' inact i ts sernble donc avoir  augmenté pendant la pér iode intercensi taire '

sans doute par suite de I'atlgmentatioû du taux de scolarisation des jeunes'

L'analyse suivant les sexes monre au tableau 3'2, que les taux globau't des hommes sont

pratiqoelnent identiques à ceux des femmes et cela à l'échelle nationale comlne au niveau des

prét-ectures. Mais dans la ville de Kigali, on coostâte toujours un désequilibre, cenes atténué'

enue le sexe rnasculin er le sexe féminin. Comme on I'a déjà signalé plus haut' le faible taux

d'activité des tèmmes s'explique par le nonrbre élevé de ménagères dans la Ville de Kigali-

Tableau 3.2-

ra fec t .

Popu la t ion  rés idante

er â9e d ' act ivité

Popqlatlon active

de 10 ans et Plùs

Taùx  g loba l  d ' ac t iw i t é

Masculin Féminin AotaI Hâscu!-in Fé!ûinin, Total !tâscul- in Férûinin locaI

u E a r e
yumba
y a ngugir
ikongoro
iseny i
i caràma
ibungo

i g a l i
g I  - v i l l e
u h e n g e r i

o1ÀL

2so81a
2423'12
1 5 8 0 r 9
147 144

2 7 4 7  2 a
2 0 5  3  5 4
t4so79
295241

94622
2 2 4 1 4 2

2256450

2 7 1 7  a r
26ti241
1 ? 0 9 6 3
L63922
210562
2 9 8 1 4 4
2 r 6 - 4 a O
1 5 - c a 1 6
302AO7

? 3 4 0 6
2 5 6 1 0 4

2 4 ! ' 7 2 1 1

5 2 5 5 9 9
s o  2  6 1 6
32A9 a2
3 1 1 0  6  5
4 5 5 4 5 3
5 7 6 9 1 6
421834
304495
s98088
168028
4ao2 so

467 4r27

19 163 9
1 8 6  5 3 9  ,
1 2  1 7  1 9
I 1 3 0 r 4
r 5 9 A a 1
21341 1
16302 4
1 1 1 3 9 9
230858

7 1 3 4 1
r 5 7 9 6 8

! 1 2 r 2 5 6

20736,1
206157

126086
l a  5  7 1 4
226470
171040

23471O
33984

1 9 5 6 8 4

1 a 4 A l B O

ree02o I
3e26e6 |
25 ' '044 |
23sroo I
34s5es  I
4 4 0 3 4 4
3 3 4 0 6 4
231024
465564
1 0 5 3 2 5
3 5 3 6 5 2

3 5 6 9 4 3 6

1 6 _ 4  |
7 ' i . o  I' -  |
7 7  - o  I
? 5 .  a  I' t 4 . 3  

|
' 1 6 . 7  |

l' t 9  -4
' r 6 . 4

1 A  . 2
' 1 5  . 4
7 _ O - 5

7 s - s  I' i 9  - 2  |
I

? a  t  I
!' 1 6  . 9  |

7 1  - 2  l

7 9  - O
1 A - 6

4 6 - 3

5

1 6  . 9

6 2  - 7

. Le degré cle participarion de la population à I'activité éconorrtique varie égaletrient avec

l'âge. Le tableau 3-3 et le graphio.ue 3. [-, illustrent ce phénonrène' On se rencl conrpte a]ors

qrrc ces taux sont talbles aux jeunes âges rnais qu'ils augurentent très rapidentent avec l'âge Pour



,

95

:rtteindre des.valeurs élevées à partir de 20-24 ans (environ 92v.\ - Le nivcau maxinral cstat{clnt

avec lÈs hourntes de la classe d'âge de 35-19 ans (98,07.)- Cette évolution tlon$e que la

popLrlation nvandaise entre de tàçon précoce dans la vie active' sunotrt en nrilieu rural' sans

doute à cause de la taitrle scolarisation des jeunes att niveau du secondaire-

Apar t i r de50-54ans , l e t zUXd 'ac t i v i t éco t l lmenceàba isse rma iss i l en temen tqU 'à la

classed'âgede65'6gans, lesact i fsreprésententencoteT3' l 'Todetoutecettecohorte.C'est

v ra i se r l t b lab leme8 t lâ tb r tep ropon ionde lapop t r l a t i on ru ra lequ iexp l i quece t tes i t ua t i on ,ca r

le cultivateur resre actrf aussi longtemps qu'il possède un minimum de force pour s'occuper de

son exploitation. cepenàant, au niveau de la Ville de Kigali, on remarque une chute importante

du taux d'activité à partrr dtr groupe d'âge de 50-54 ans pour les hommes' Effecdvernent' l'âge

de la retraite a été tixé à 55 ans et conrrne la proportion de salariés dans la population acdve

est tbrte à Kigali-Ville' il est norrnal que le uux d'activité traisse'

Selon le sexe, la situation évolue ile façon presque identique pour les hommes et les

tèrnmes au niveau. cepenâanr, pour la Ville de Kigali, les taux d'activité par âge des femmes

sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes à îous les âges ' C'est encore une fois la

conséquence de la fbrte proportion de nténagères dans la Ville de Kigali'

Par rapport à l9?8, les,taux globaux d'activité (populaûon active de l0 ans et plus) ont

accusé une baisse sensible car ceux-ci sont passés de 8l,8To à 16,4% pour I'enSemble du

Rwanda. Ce phénomène peut.être dû à une plus grande scolarisation des jeunes'
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Tableau 1,3. Taux global d'activité par âge et par scxe.

,

a

:

\ \ \ q i \ , ' . q + \ q  $  r \  s l  1 q  o r  b 9  r v '
,ù) .i' -rù'' "5'' .r0'' .,5'' \ùi 15' 5s'' +i' bù- b5'- è{

Ctultqcs tâgc

t, - ll^'",,ju nr:tculir - ll*'onlu fA'unîa : Kgt-Virtc natculin '* Kgl- llc lcnînia

G roupr:
d'âges

Total Rrvanda Kigal  i -V i l le

Masculin Féminin Total Mascu lin Féminin Tota.l

l0- 14
t5-  l9
20-24
25:29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
ffi-64
65-69
70 et
plus'

26,4'70,7
a r  Â
97,0
97,8
98,0
9'7,9
97,j
o < o
q? 'l

ô o , l'17 |
s ) 4

2'7,4
75,8
a? '1

q 5 7
q 6 5
q 6 q

96,8
96,0
q'l 4
ô ô , ô
80,4
6 q 5
44,5

26,9
t  J , )

92,O
96,3
a'7 )
4 7 5
a1 a
96,6
94,5
90,4
82,9
73,1
d R ?

7 0

83,8
93,0
95,0
o s ?

96,3
95,2
9 1 , 9
77,1
66,2
60,1
42,O

9 , r'lq 4

52,8
59,6
6 l , 3
61 1
63,0
5 q l
50  1

51,9
45,6
39,6
) s l

1 5 , 6
43,3
?0,0
7 q s
82,1
83,4
84,')
80,3
78,0
66,8
55,3
49,8
32,6

Total

1978 8 l , 8 ç r  o 8 r , 8

'75 4

n-d .

46,3

n .d-

62,7

n .d .

CroPhQuc -7-l-
TalE taclivitê pa' àF c! Par sac ( R*a4d'a ct l38ali-141L)
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1.3-3. Caractéristiques de la population active occrrpée-

L-a structure de la population active occupée suivant le niveau d'instruction révète à

travers le tableau 3.4. que 58,6% des actits disposent d'un niveau d'instruction très bas, n'ayant

pas plus de 3 ans d'école prinraire. Généralernent, ce niveau est jugé insuilisant pour pouvoir

lire et écrire- [æs tèrnntes sont plus nombreuses à être dans cette catégorie avec 64,47o contI�e

52j% pour les homnres. Il taut relever ici les àibles proportions de personnes qui ont fait

l'écofe secondaire et plus- Seulernent 2,1% de la population active occupée (3,0% pour les

ho,n'nes et 1,3% pour les fèmmes) ont suivi des études secondaires et supérieures.

Tableau 3.4- Répanition de la population active occrroée selon le nivearr d'instnrction.

L'analyse de la population active ôccupée selon l'état matrimonial (tabieau 3.5) montre

qtre la majorité des actit's (56,6%) sont rnariés. Les proportions des mariés sont pradquernent

les rnêrnes pour les hornrnes et pour les tèmmes (55,6% contre 51 ,57o), mats les acdfs féminins

qui sont encore célibataires sont moins nombreux que les élibataires masculins. Ce phénomène

est sans doute en rapport avec le nrariage précoce des jeunes tilles.

On rerttarque égalentertt que les proportions des veuves, des divorcées et des séparees

sonr plus élevées que leurs corresponclanrs de sexe rnasculin, phénornène qui se ltrstilre par le

lait que les horrrrnes se rerrrarient plus lacilenrent en cas de vcuvage ott de sépaiation- On pettt

atrssi avancer qtre les probabilités de survie des homnres sont phls taibles que ceiles des tèrntrles
'e

N iveau
d ' i n s t r u c t i o n

Mascu  I  i n Féminin Mascu l i n Féminin Total Niweau
na t i ona l

Àucuo
Pr i rna i re  1 -3
Primaire 4 +
Post-pri-maire
secondaire et +
Non déterll iné

lo ta l

5 9 5 0 4 3
2 9 4 4 5 4
707 423

45423
5 1 1 5 5
1( )17  0

t7050'12

960202
226196
57L244

49756
23930
10150

IA4212A

1 5 5 6 2 4 5
s 2 1 6 5  4

L27 4707
9 5 1 7 9

2 0 3 3 0

3517200

3 5 - O
t l . J

o - 6

l o o - o l oo .o

q ?  t

L 2 - 3
3 1 . O

o - 6

1 0 0 - o

4 3 - 9
1 1 . 1
3 6 .  O

2 . 7

o . 6

4 0 ,  I
2 0 , 9
3 2 t 6

t t

1 O O , O
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esx âges avancées- Entln, les horntttes se tnarient plus urd que Ies tèmmes, augmentanr la

orobabi l i té  de ces dern ières Ce ceveni r  veuves.

Tableau l.J. Réparti t ion de la population active occupée selon l 'état matrimonial.

3.3.4. Le niveatr dtr chômage

Le tableau 3-6. présente des taux de chôrnage calculés par rapport à la population acrive.

Il faut rappeler ici que I'effectif des chôrneurs n'inciut pas les personnes à la recherche du

prernier ernploi. On constate que le taux de chômage paraît tres faible au Rwanda puisqu'ii ne

rotrche que A,4% de la population active. L'analyse seion le sexe montre que le sexe féminin

est rnoins touché par le chômage que le sexe masculin avec des .valettrs respectives de 0,2 et

t \ .6%. Par  rapporr  à  la  poptr ia t ion de l5  a. rs  et  p l t ts ,  les propor t ions ne var ienr  pas

considérablement, de ntêrne d'ai l leurs qtle par rapPon à 1978.

En realité, ces chiffres sont troH'rpeurs car ie niveau du chôniage esl beaucoup plus élevé-

C'est que Ia notion de chônrage au Rrvanda est différente par rapport à sa déf-rnirion classiqtte

car rour individu qui ne jouir pas d'un emploi salarié se déclare autdmadquernent crt l l ivateur,

ouisque dans la culture tradit ionnelle, chacun doit avoir une protèssion. De cette taçon, le

ruortrbre des personnes occupées ùst artitlciellenrent gonflé au détrintent des chônteurs- En ourre,

orl ne t ient pas sutTsarnnrent conrpte du chôrnage ciéguisé: étant donné I 'exigtrïté des terres

crrl t ivables, beaucoup de cult ivateurs ne travaii lent pas tout le tenrps sttr lettrs terres.

M a s c u l i n Fén in in m ^ -  -  
_ l

I U L O A l " lascu l  in Fénr in in m ^ + - - l
! u u a a

c é I i b a t a i r e s
M a r i é s
Veu fs -veuves
D i -vo rcés -séP .
Non dét

T o t a I

6 7  5 6 0 2
94843- /

L 7  4 8 5
2 2 7  6 8
4 0 7 8 0

L'7 0507 2

5L3228
ro5997 4

L 4 2 3 2 0
I 0 1 6 1
1  6 4 4 5

r ô r 1 a 1 ô
L Ô + Z L Z Ô

1 1 8 E 8 3 0
2 0 0 8 4 1 1

1 5 9 8 0 5
ro2929

b  /  z z >

3 5 r ' 7  2 0 0

5 5 .  6
' t n

' t ?

1 A

l o o .  o

2 7  . 9
5 7  . 5

7  . 7
^ ^

l o o .  o

5 6 . 6

) q

1 0 0 . 0
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Cependant, la notion de chômage commence à être mieux Perçtle en vi l le puisque, comme

on peut s'en rendre conrpte, le taux de chômage est beaucoup plus élevé à Kigali-Viile avec

5,5% de la population active. Ce nrême taux est de 6,4Vo pottr les hornmes et3,7% pour les

fèrnrnes. tl tàut dire que la structure du marché du travail y est ditférente par rapport au reste

du pays cl'autant plus que les plus grandes chances d'être salarié augnlentent aussi les risques

du chôrnage en milieu urbain.

Tableau 3.6. Le taux de chômage selon le sexe et la préfecttrre

L'analyse de la répartition des chômeurs suivant le niveau d'instruction (rapport entre les

chôrneurs d'un niveau d' instnrction donné sur I 'ensemble des chômeurs) nlonlre qu' i l  ne semble

Das y avoir cie corrélatiorr entre le chônrage et le nivearr d' instructioâ (ubleau 3.7). En eff-et,

le chôniage esr parricul ièrernent élevé pour les personnes qui ont tait  plus de 4 ans prirnaires

(33,0)  r r ra is  auss i  pour  ceux qui  ont  ta i t  le  secondai re et  p lus (31,1 %).  Cependant ,  i 'analyse

<i i r  tab leal  3 .7-  rnontre qu ' i l  y  a?.37 tb is  p lus de c l tôr t teurs parrn i  les inst r t r i ts  (pr i r t ra . i re  4 et  +)

que chez les i i le t t rés (3 i .0)  contre (13,9) .

. l
I
I
I
I

e

, @

P r é f e c c
P o p u l a t i o n  a c t i v e  d e
1 O  a n s  e L  p l u s

lotal des chômeurs Taux de chômage

M a s c u l i n F é m i n i n T o t a l M a s c u l i n Féminin T o t a I M a s c u l i n F é m i n i n Tota

B u t a r e
F l r r r r m l - r :

C y a n g u g u
Gi -kongoro
c i s e n y  r -
G i ta rarna
K i b u n g o
K i b u y e
K i g a l  i
K g I .  v i l l e
R u h e n g e r i

TOTAL

1 5  a n s

1 9  7 B

1 9  1 6 3 9
1 8 6 5  3 9
1217 19
1 1 3 0 1 4
1 5  9  8 8 1
z  ) - J ô  t . +

t63024
I  1  1 3 9 9
2 3 0 8 5 8

I  ) - J 4  L

1 5 7  9  6 8

r / z r z > o

l - b u z u > )

_'

2 0 7 3 8 1
2 A 6 \ 5 1
1 3 5 3 2 5
1 2  6 0 8 6
1 8 5 7  1 4
2264iO
1 7  1 0 4 0
L Z > ô Z >

234'7 rO
3 3 9 8 4

l - y ) o é . )

1 B 4 B  1 B O

) .7  L9A11

399020
392696
z >  t v . + +

239  100
3 4 s  5 9 s
4 4 0 3 4 4
3 3 4 0 6 4
237024
{ r O ) f O ë

1 0 5 3 2 s
3  s 3 6 5 2

3 5  6 9 4 3 6

3321929

7 7 9
474
5 5 7
a  A ^

8 1 8
I  l >

5 5 9
265

1  ? ô q

{ * ) J I

6 3 3

10940

1078O

296
]-9 '7

, L J Ô

ô.*
202
189
202
103
J J O

1 )  Ê 7
^ 2t4

3 2 2 4

3 1 1 6

1 0 7  5
6 7 1
6 9 s
a a  A

1020
>o '+
7 6 1
J O é

1 6 4  5
5'194

ô q t

r + r o . i

1 3 8 9 6

o - 4
o - 3
u - l

o - 2
n q ,

o - 3
o - 2

6 - 4
o . 4

I t  h

o - 7

ô q

o - 1
0 - 1
0 - 1
0 . 1
o - 1
o - 1
o - 1
0 - 1
u . a

3 - 7
0 . 1

o - 2

c . 2

o r 2

o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .

o .
5 .
o .

o .

o ,

o ,

p*
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Suivanr les sexes, le chôrnage est proportionnel lernent p!us irnporurnt chez les lêtrltrles

qui  ont là i t  l 'école secondaire er plus,  enstt i te chez cel les qui  n 'ont jarn:r- is été à l 'école rnais

aussi chez celles qui n'orrt tait que le niveatr post-primaire (cERAI). Potlr les holnlnes, les'

proportions sont iurportantes chez ceux qui ont tait 4 ans primaires et plLrs (38,4 %), de même

que ceux qui ont fàit le secondaire et plus (30'8 %)'

La urê'te analyse peut être tàite en calculant le taux de chômage par niveâu d'instructjon,

c'esr-à-dire le rapport entre les chômeurs d'un niveau d'instruction donné sur I'ensemble de lâ

popularion active du rnême niveau d'instruction- cependant, les indices qui sont présentés dans

le nbleau 3.7. bis ne.sont pas de vrais taux de chômage puisqu'ils comprennent également la

population inactive.

on constate alors que le niveau du chôrnage, mêrne s'il reste raible, auglnente avec Ie

. niveau d'instruction- Eû eitèt, le risque d'être chômeur, lorsqu'on a tair le prinraire pendant 4

ans. et plus, est 2 ibis plus élevé que lorsqu'on n'a pas été à l'école (0' 1% contre 0'2 %) et n

esr 30 fois. plus élevé pour ceux qui ont fait l'école secondaire et plus (o.l% contre 3%).'

cornme ces derniers ont urte meilleur perception de.la notion du chômage, le taux de 3% est

sans doure proche de la réalité- Il faur norer ici que le taux de chômage obtenu (0,3 %) est

légèrernent infàeur à celrri qui a éré trouvé précédernment (0,4 7.), parce que dans ce cas-ct,

on a égalelnent conrpté Ies inactils, sans oublier le biais dû aLr chônlage déguisé'

Cotnpa rativernent à 1978, le chômage a pltrtôt tendance à atrgmenter avec le niveau

d'instruction cat 3l.l% des personnes qtri avaient lait l'école secondaire et pltls se sont déclarées

clrôrrrerrrs contre lJJTo en 1978. Cela est certainenlent cn raPPort Avec la détérioration des

contiitions éconorniqtres de la tin des annécs 1980-
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Tableatr 3- 7.

Tableau 3.7- bis. Taux de chômage oar niveau d'instmction

N i,veau Totaf  Rvanda chômeurs Taux en ?
Àucun
Prinaire 1-3
Primaire 4+
Post-prirna ire
Secondaire et  +
Non déterminé

Total

l7  6259 4
7 8 3 0 1 4

1 8  1 8 1 8  4
125219
14 643 4

34642

4 6 7  4 1 2 7

1 9  6 8
1 1 3 9  :
4 6 7  5
1 7 8 1

-  4 4 0 6
1 9 5

1 4 1 6 4

0 , 1

o , 2
1 . 4
3 , O

o , 3

En ce qui concerne les individus en quête du prernier emploi, leurs eftecrifs sont très
fàibles car on n'y prend en contpte que les jeunes softanr des ecoles, les autres jeunes faisant
déjà partie de la population active. Le tabreau 3-g. montre que g9,g% des personnes en quête
du prernier emploi ont fait au moins 4 ans prirnaires, ce qui suggère qu' 

 

s,agit surrout dejeunes
gens qui sortent de l'école. Il taut signaler ici la tbrte proporrion dé personnes qui ont fair
l'école secondaire et plus, quer que soit le sexe considéré- ce pourcentage est prus érevé que
celtti qtr'on a relevé en 1978 (54,5 contre 22,4%)- Certe diliérence est cerrainemert en raDDorr
avec le déveioppenieût de I'enseigne.rent secondaire ces drx dernières années-

N i vea  u
d '  i ns  t  r u  cL  i - on

To ta l  chômeurs Répa r t i t i on  en  g

Uàscu I  in Fémin in lotal- È,la scq I in Féminin ToÈa I 1 9 7 8

Àucun
Pr i f t a i r e  1 - J
P r ima i re  4+
Pos t ' - p r ima i re
Seconda i re  e t
p l u s
Non  dé te rm iné

'Iot.a L

1241
900

4205
1080

l l 6 5
t 4 l

1 o 9 4 0

239
4 ? O
701.

1 0 4 1
5 2

3 2 2 4

t 9 6 A
1 1 3  9
46 ' t5
1 7  8 1

4 4 0 6
195

1 4 1 6  4

r 1 - 4
a - 2

3 A -  4

3 0 -  B

t o o . o

2 2 . 4

2 L - 7

l oo -o

a - o
3 3 - O

3 l - 1
1 - 4

1 0 0 .  o

4 6 , 6

2 , 6

1 3 , 2

100, o

I
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Tablanu J.8.

:

Nlveau
E f fecL i f s  t o taux Répa ! : c i t i on  en  I

!!ascu I in Pémioin ?o ta l l {ascu ! in Férni n i n ToLa I l 9 7 a

Àucun
Pr ima i - re  1 -3
Pr ima i re  4+
PosÈ-pr ima i re
Secocda i re
e c  p l u s
Non déterminé

ToCa I

2 6 2
1 I B 4

6 4 5

2 7 7 8
5 2

s244

90
9 4

420
4 6 0

L625
3 9

2A2A

J 5 6
1 6 0 4
1-245

4 4 0 1
9 t

ao12

2 2  . 6
l f  -  l

5 3 . O
1 . O

L O O .  O

3 - 3

I O O - O

1 9 - 9
1 5 . 4

5 4 - 5
1 . 1

1 0 0 . o

, t , o

, : , n

l O O ,

3.3.5.  [ -a pooulat ion inact ive

Cene catégorie de personnes comprend les individus dont I'activité ne contribue pas

directement à la production de biens et de services économiques. Le rableau 3.9. répartit cette

poprrlation suivant les différentes catégories d'inactifs. Ainsi 70,5% des inactifs sont des

étrfdiants, I1,5% sont des retraites et 6,87o des rnénagères.

Néanmoins, cene répartition est quelque p.u 
juni"uUer. 

pour KigaliViile où on recense

beaucoup plirs de ménagères avec 34,1% contre.5l,9% d'étudiants. Par conrie, la.proportion

de retraités est très taible (3,7%) alors que c'esr là qu'on recense le plus grand nombre de

salariés. On peut strpposer qù'une tbis arrivé l'âge de la retraite, les salariés préfèrent retoumer

chez eux à la campagne pour y passer-leurs vieux jours.
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l 'ableau 3.9- Répart i r ion de la populat ion inact ive suivant la s i t t rat ion dans I 'acr iv i ré.

Prétècttrre Ménagères Etudiants Retrâités Autres Total

Butare
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitarama
Kibungo
Kibuye
Kigati
KigaIi-ville
Ruhengeri

7 0

J , O

s ' l

5 )
1 a

1 À  |

2 .&

6 r , 5
76,8
77,3
61,'l
16,4
67,8
'7) 

)

? ? n

74, l
5 l  , 9
13, l

1 3 , l
n ,2
o d

l - s , l
q q

t3,1
e o

r4,0
r0,0
3,7

14,4

t7 ,5
8,4
9 ,6

12,5
7 ,8

13,4
tt, '7
o ?

10,3
t o 4

9 ,6

100,0
100,0
r00,0
r00,0
r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0
10û,0

Total 6,8 't0,5 |  1 ,5 l l , l r00,0

Au 16 août 1991, on a recensé l-058.807 inactifs âgés de l0 ans et plus, soit un taux

brut d'inactivité (calculé en rapportant la population inactive sur la population totale) de 14,87',

avec 14,'7% pour les homrnes et 14,g% pour les Îèrnmes. A Kigati-Ville, ce mêrne taux est de

25,2% avec 16,7% pour les hommes mais35,4% pour les femmes. En 1978, ces valeurs étaient

<Je 44,9% pour- l'ensernble du Rwanda (45,5% pour les homrnes eL44,5% pour les tèmmes).

Ces valeurs élevées de 1978 s'expliquen, .ni ." uui.", par le lai t que l'âge acrif ava-it été placé

à 7 ans, Selon le tableau 3. 10., le taux d'inactivité calculé par rapport à I'ensemble de la

population potendellement active esr un peu plus élevé, car il est-de 22,1% povr I'ensemble du

Rwanda (22,7 % pour les horurnes er 22,6% pour les femnres)- En préfecture de Kigali-Ville,

le taux d'inactivité est beaucoup plus élevé car il est de 35,4%- Conrme nous I'avons signalé

plus haut, cela est dir à la présence d'un grand nornbre de'ménagères âans la capitale, d'oir rrn

ta.Lrx d'inactivité des tèurmes de 51,6%. Le taux d'inactivité des hommes est le plus élevé dans

les prétèctures de RLrhengcri (28.3%) et de Gisenyi (24,6%). Quand on ne considère que ceux

qtri ont 15 ans et plus, on constate que le tatx d'inactivité descend ̂  11,07,, soit deur tbis

tnÛins, ce qui vÈut dire que les plLrs gros effèctifs se trouvent dans la classe d'âge de l0 à 14

ans -s13
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Tableau J- lO.

r é  f  e c t

Popu la l : i on  en
â9e  d  '  ac t  i v  i t é

Popu lab io r r  i nac l  i ve T a u x  d '  i  n à c t  i i  i t  é

l : a s c u l i n F é m i n i n Totâ I f lascu I i  n Fémin in Tota l Mascu l i n Fém in  i n l o ta  I l 9

u E a r e
yuinba
:yangugu
' i kongo ro
r ! se  ny  r
i i t a ra t t l a
. i bun9o
: !buYe
: i ga  I  i
: 9 1 - v i l I e
l uhenge r i

: o ta  I
- 5  a n s  +

2 5 0 A l B
24237 2
1 5  8 0  1 9
l4 '1144
2L529r
27A724
2 0 5 3 5 4
t  4  5079
2 9 s 2 A r

94622
224!42

2256430
1ao6094

2 1 4 1 4 1
260244
1 7 0 9 6 3
163922
240562
29A1aA
2 1 6 4 4 0
r 5 9 4 1 5
302407

? 3 4 0 6
2 5 6 1 0 4

2 4 L 7 2 ' ] 7
1949077

525s99
502 616
328�942
3r .1066
4 5 5 8 5 3
5 7 5 9 r 6
42t434
304495
59aOaA
l6ao2a
4AO250

467 4127
37 s5 r.? 1

5 6 9 4 2

3 47 -19

32547
5 2 9 1 4

40684
32420

2132'l
63474

51300 5
194019

6 5 0 9 6
5 1 4 4 9
34123
3 6 2 4 4
5234'7
69239
4 3 5 9 0

65r42
37a86
s 7 4 1 1

s 4 5 A O 2
220449

722034
l o 5 5 1 3

689 02
6A875

1 0 5 2 6 5
1 3  1 6  1 5

4427 4
6 5 1 8 4

5 9 4 1 3
120952

10s8807
414504

2 2  . 7
) ' t  1

) )  |

2 2  . 4

2 0 . 9
2 2 . 4
2 A  . 3

1 0 . 7

2 3 - ' '

2 0 - o
2 2 - l
2 1 . 8

2 0 -  t
2 0 . 3
2 1 - 5
5 1 -  6
2 2 . 4

1 1 - 3

2 3 - 2
2 t . o
2 0 . 9
2 2 . 1
2 3 -  t

2 0  - o

3 5 .  4
2 5 . 2

2 5
2 6

2 6

2 a

2 5

2 6

:y
. t
: i
i i

L'anaiyse de la structure par âge de la populadon inactive fait ressortir [e fait que pour

I'ensemblE du Rwanda, le taux d'inactivité est très élevé pour la classe d'âges de l0 à 14 ans'

avec lÛ 'B%pour leshommese | -69 ,0%pour les tè r r r rnes .Lap lupa r tdes jeunesdecegroupe

d'âges sont encore à I'ecole prinraire- A partir de l5-ans, les proportions d'inactifs diminuent

rapidement pour atteindre des niveaux insijnifiants e3% à 30-34 ans)' mais elles se relèvent

progressivement- avec le groupe d'âges.de 55-60 ans pour atteindre pratiquement 5O% vers 7O

ans et plus. Le graphique 3-2 nronrre qu'il n'y a pratiqtrertrent pas de diitérences enre les deux

sexes, du moins pour I'enserrible du Rrvanda-

Dans la prét-ect,re de Kigali-Villé, le taux d'inacrivité est encore plus élevé pour la classe

<l'âge de l0 à 14 ans (86,7 % porr les hornnres et 84'8% pour les tèmnres) que dans I'ensernble

du Rrvanda- Il ne laut pas oublier que Ie iaux de scolarisarion est plus élevé à Kigali-Ville que

i::.1s le reste du Rrvan<la et que la proPorlior de jeunes qui sont encore à l'école est également

pltrs tbrte. A parrir du groupe d'âges de t0 à l4 ans, le nux d'inactivité dinrintre rapidernent

chez les horùrnes potrr aueindre 6,1% avec le grorrpe d'âges de 25-29 ans- ll reste très taible

jLrsqtr.aux âges de 50-54 ans, à parrir rlesquels il se relève brusqttenrerlt pour arteindre 53,8%

à l 'âge de 70 ans et  plus.
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L'évolrrtion du tarrx d'inactivité des femrnes se présente très diftéremment par rappon

à celui des honunes à I'exception de Kigali-Ville. En effet, rnênre si le raux d'inactivité des

terunres est semblable à celui  des hontrnes pour la c lasse d'âges de l0 à l4 ans, la baisse est

beaucoLrp rnoins rapide pour les groupes d'âges qui suivent, car le taux d'inactivité des femmes

resre relativement élevé à Kigali-Ville. Il est le plus bas avec la classe d'âges de 40 à 44 ans

(36,4%) rnais il reprend doucernent avec les classes d'âges suivarles pour arriver à11,6% àlO

ans et plus. C'est la présence d'un grand nourbre de nrénagères et d'étudianb qui explique cette

situation.

Tableau J. l l .  Tatrx d ' inact iv i té oar âge et par sexe.potrr  I 'ensemble drr  Rrvanda et la v i l le de
K iea l i .

;.9

Groupes Ensernble Rwanda Kigali-Ville

lvlasculin Férninin Total Masculin Féurinin Total

t 0 -14
r5- r9
20-24
25-29
30-34
35-19
40,44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-6î)

7 0 e t i

70,8
28,5

l 4
I Q

? . 5
3 ,8
7 .4

1 3 , 5
) ) 5

46.2

69,0
23,6

1 q

3,0
2,6
? q

3,8 :
6,3

10,9
t9,4
3 0 , l
54,3

1 ^ l

26,A
' f 5

L , )

) o
' ) A

s 1
o ? .

t A  1

26,6
50,5

86,1
4 9 g
t d  q

6,  l
â )
a 6
1 l

4 , 1
- 1  

, O .
) l ' 1

3  r , 8
31 ,O
5'l q

84,8
58,4
46,0
39,5
37,8
36,8
3 6 , 4 '
40,2
l q q

44,1
s1 1
57 'i

1 t , 6

85,7
54: 1

28;7
19,6
16,8
r5,6
1 5 , l
18 ,5
2r ,o
' l r  q

A) '7

47,5
63,1

Toral

Eftèctif

22 .7

5 r3.005

) ) 6

545.802

? ? 7

r,058-807

) ) R

21.527

5 r,6

37.886

1 5  4

59.4t2

#p
I

. t
I

I
I
I
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Structurc Jc ln ytpulation inactivc par âgc cl par scrc

t00
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X
f,

.ù -.s *;u\ +f ,",

60

60

40

2A

0

$ +f *où ,ttt ,.,?t rr.tt ..o of ots

, i .3.6. Le rapport de déPendance,

Le rapport de dépendance se calcuie en rapt'qrtant la population inactive tota-le à la

population active totale. Il se définit alors comme le nombre de personnes inactives pour 100

acrifi, c'est-à-dire la charge économique que supportent les actifs, en termes de nombre de,

personnes inactives qui leur doivent la subsistance- Le rapport de dépendance est de 100,5 pour

rour le Rwanda, ce qui veut dire que I00 actiti âgés de l0 ans et plus supportent 100,5 inactifs

plr leur activité. :

Le rapport esr le plus élevé dans la préfecture de,Kigali-Vi l leoù 100 acti fs doivent

norrrr ir 12l� ,7 inactifs, cle mêr'ne d'ai l leurs qu'en prétècture de Ruhengeri (rapport de I17,5) et

<1e Gisenyi  ( l12,6) .  I l  esr  le  p lus ta ib le  en préfecture de Butare avec 100 act i ts  pour  91,6

inactits. Quand on calcule ce rapport à part ir <le I 'âge eJe 15 atr l ietr de l0 ans, i l  Passe de 100,

à  r  r 5 ,5 .

Groupcs dôgc

* Rwan<Ia masculin -l Rwdrtda fêninin + Kgl-Villc nusculin * Kgl'vîllc fénit:itt
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Tableatr l -  12- Raooort  ( le dénenclance selon la orélècrtrre

Pré fec ture P o p u l a t i o n
ac t ive

P o p u l a t i o n
inac t ive

Rappor t
de  dépendance

Butare
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
G iseny i
Gi tarama
Kibungo
Kibuye
K iga l i
KgI-Vi1Ie
Ruhengeri

TOTÀL
15  ans  +

3 9 9 0 2 0
3 9 2 6 9 6
2 5 7  0 4 4
239] ,OA
3 4 5 5 9 5
4 4 0 3 4 4
3 3 4 0 6 4
2 3 7  0 2 8
465568
1 0 5 3 2 5
353652

3 5 6 9 4 3 6
332)-929

3 6 5 4 2 8
3 8 9 7 3  1
25'7 672
2 2 8 ? 3 2
J t ' Y U O J

421LO7
37_88'77
2336L5
q . + ô 4 0 ( )

1 3 0 3 3 9
4  1 5 5 4  5

3  5 8 8  1 1 5
3835622

9 1 .  6
o o ' )

l o o .  2
9 5 . 5

1 r 2 - 6
9 5 .  6
9 5 . 5
9 8 .  6
9 6 . 3

L 2 3  - 7
I L 7 . 5

1 0 0 .  5
1 1 5 - 5

On peut égalentent avoir une idée sur le rapport de dépendance calculé suirznt la

législation en vigueur au Rwanda. En et-tet, on considère que la population inactive correrpoqd

aux individus de rnoins de 15 ans auxquels on ajoute ceux de 65 ans et plus, tandis que la

population active est ceile colnprise entre 15 et 65 ans. Dans ce cas, le Rrvanda comocerait

3- l9l .646 actifs contre 3-965.905 inacrifs, soit un rapport de dépendance de' L24,3. Ce ciriffre

ist sans doute plus proche de la vérité, car la rentabilité économique des classes d'âges

nrarginales est très taible-

3.4. Ettrcte des diflérents types d'activité.

Dans ce paragraphe, I'analyse portera sur I'ernploi exercé, sur le statut dans l':rnploi

ainsi que sur la branche d'activité.

t3



r08

. 1 .4 .  l .  L ' e r t t l > lo i  exc rcé .

D'après le rableau 3.13. qtr i  rnet en rapporr I 'ernploi exercé et la prétècture, on.consLate

qrre les agriculteurs constituent I 'essentiel de Ia poprrlat ion active avec 90,9 % - Cela es Ie reflet

de la structure de l'économie rwandaise basée sur I'agriculture- Cette proportion d'agriculteurs

esr approxiprativeurent la nrême pour toutes les préfectures, à I 'exception de Kigali-Vi l le où les

agricultelrs ne représentent pltrs qtre 20,0% de la population active' Cette dirninution des

agriculteurs se tait au profrt des aurres profèssions (24,47o) et des travailleurs spécialisés dans

les services el ,z%) - Les proporrions de Kigali-viile dépassent égalemen[ la moyenne du reste

drr pays pour le personnel commercial et les vendeurs (12,7% contre 1,0%), pour le personnel

ad nrinistratif er assimilés ( 10,2 % conve 0,6%) . Ainsi, les catégories 3 (personnel administratif

er travailleurs assimilés), 4 (personnel commercial et vendeuis), 5 (travailleurs spécialisés) et

7 (atrrres professions) regroupenr 68,0% de la population active de Kigali-ville contre 7% pour

I 'ensernble du PaYs.

Tableau j.1.3; Réozuririon (en %) de la population active selon I'emPloi exercé et la

oréfecrure.

Préf. de
résidence

Emploi exercé Total

I 2 a_) À 6 7 8 9

Butare
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitararna
Kibungo
Kibuye
Kigali
Kg l .V i l l e
Ruhengeri

i , 3
I , 0
l 1
L  r L

I , i
r , 3
l , l
r , 0
T , ?
t . 0
5 , 6
r . 3

0 , 1
0 , 1
0 , 1
0 , 1
0 ,1
0 ; r
0 , 1
0 , 1
0 , 1
o g
0 , 1

0,4
4,2
0,4
0.2
0,4
n )
n )
0,2
0,4

la,2
0.3

0 , 6
0,4
1 , 3
0 ,4
I r J

a,J
0,5
0,5
4,1

t )  ' )

0.1
2

4

a

t
I

q

\
ô

, Ô

i
o

o

o) ')

q 5 r

90,8
o ? 7

9 1 , 8
o ? ?

94,9
94-,L
a ) )
20,0
92.8

2 ,6
1 , 6
a 7
J r .

) l

3 , 1
2,5
l, '7
2 , 1
3 , 1

a ^  ^

2,4

0 , i
0,0
0 , 1
0,0
0 , 1
0,0
0,0- 0,0
0 , 1
l , l
0 . r

0,5
0,3
4,4--o 4
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
4 7
o 5

r00.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Rrvanda t ? 0 , 1 0 ,6 1 , 0 / \ a n q 3 , 1 , 0 , I 0.5 100,0
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Lis te des ernplo is

Protèssions scientif iques, I ibérale ou assinri lées.
Directeurs et cadres administrati ts,
Personnel adrninistrati f  et travail leurs assimilés.
Personnel commercial et vendeurs-
Travailleurs specialisés dans les services.
A gricii I teu rs, éleveurs, pêcheu rs ou chasseu rs.
Autres professions-
Ernplois rnal classés-
Non détenniné-

Le tableau 3.14. rnet en rapport I'ernploi exercé et l'état rnatrirnonial. Il monke que dans

presqtle tous les emplois, les rnariés sont majoriLaires, surtout chez les directeurs et les cadres

adrninistratifs (8A,7%), ainsi que dans Ies protèssions scientiflques, libérales ou assimilées

(63,4%) et dans le personnel administratif et les rravailleurs assimilés (61,3%)- Certe majorité

des rttariés est n)oins intportante chez les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et chasseurs (58,6%).

La proportion de rnariés est taible dans le personnel commercial er les vendeurs (50,7%) et elle

est la moins importante chez les travailletrrs spécialisés dans les services avec,seulementZl,Z%

de rnariés. Cette dernière tendance s'explique par Ie fait qu'il s'agit dans Ia plupart des cas de

profèssions qrri ne dernandent pas une grande formation mais plu.tôt beaucoup de vigueur

physique. Elles sont donc surtout exercées par des jeunes qui sonr encore célibataireb-
: :

Tableatr 3.i4. Répartition de la population active selon I'emploi exercé et |état matrirnonial.

3

Etar
rnatrinronial

Ernploi exercé
Tota) -, T̂ 6 7 - 8 9

Célibataires
Mariés
Veuti-vetrves
Divorcés-
séparés
Non cléternriné

33,2
63,0

1 , 6
1 , 3
0,5

r5 .6
80,7

1 . 5
"  1 , 2

0.9

34,6
6 l  , 3

1 , 8
1 , 5
4,7

42,8
50,7
2 , 7
7 )

0,7

75,5
) ) l

0,6
0,9
0,8

32,8
58,6

4 q

_ ) , I

4.7

38,3
57,7

1 , 5
1 , 9
0,6

40,2
55,6

1 , 8
1 , 9' 4 , 7

70.3
1 5 , 0
7 ,4
l , l
6 ,3

40,
49,

5

2 ,
l ,

Total 100,0 r00.0 r00,0 100,0 100,0 r00,0 100,0 r00.0 100,0 r00,3
;  f r f .B-  vo i r  p lus  ha t r t  la  l i s re  c les  en tp lo is .
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3 +.2.  Le s tat r r t  dans I 'ern

Corn.re Ie rnonrre le rableau 3.15, en 1991, la majorité des acti ls (66,0%) travail laient

pour reur propre cornpte, sans être sararies et sans avoir à payer un salaire- ces "indépendanrs"

étaient souvenr seconciés par des "aides famil iales" (25,5%). Le total (91,5%) correspond

approxirnativement aux proporrions des agricuiteurs (90,9%)' On peut supposer que la plus

grande parrie des indépendants er des aides farniliales sont des agriculteurs. Il faut signaler ici

la rrès taible proportion des salariés (7,6%)et des employeurs (0,t %) parmi les actifs'

La structure selon le statut dans I'emploi ne varie pas beaucoup d'une préfecrure à

l,aurre, si l'on excepre la préf-ecture de la ville de Kigali qui se démarque du restedu pays' En

elter, dans la capirale, 59,2% des actifs sont des salariés alors que 3l,A7o sont des travailleurs

indépendants. Les tonctions administratives, conrrnercia,ies et industriel les de la vi l le de Kigali

expliqtrent cette fbrte proportion de salariés- Pour les indépendants, on se rappeile qveZA,A%

des actifs de Kigali-ville travaillerit dans le secteur agricole et on peut présumer que Ia plupart

des travailleurs indépendants s'occupent de I'agriculture.

Tableau 3.15.

Prétèctures. Statut dans I'emploi Totai

7 ^ 5 6 1

Butare
Byunrba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Cinrarttzr
Kibungo
Kibuye
Kigal i
Kgl-Vil le
Ruhengeri

r)4 1

70. l
66.9
67,3
70.5
63.2
1 t . 6
65,7
6 ) ?

3  r . 0
7 1 . 0

.0 .0'  
0 , 1
0 , 1
0,0
0 , 1
0,0
0,0
0 , 1
0 , 1
o i
0 . 1

62
5,5' 7 )

4 ,7
6 ,4
5 ,3
4 , 7
5 . 0
8:7

59,2
5 , J

0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0

? R R
23,8
25,2
.'\1 À
/' I , '+

30,3
^ a -
L - ' S , L

28,7
28,5
3 , 8

) ) ' 7

0 , 1
0 , 1
0 , 1
0 , 1
0 , 1
t\ '-,
V ' t

0 , r
0 , 1
0 , 1
0 ,4
0 , 1

0 ,5
0,3
0 ,5
0,5
0 ,6
0 ,5
0 ,3
0 ,3
0 ,5
5 . 1
0,5

100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0

Rrvanda 66,0 0 , r 1 , 6 0.0 ? 5 5 o,2 0,6 100,0
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Liste des statuts dans I 'ernploi

l .  Indépendant
2. Entployeur
3. Salarié
4. Apprenti
5. Aide fàrni l iale
6. Associé
7..Non détenniné

Le croisernent de la variable "statut dans I'emploi" et "niveau d'instruction" met en

évidence le fait que le niveau d'instruction est très bas chez les travailleurs indépendants, puisque

51j% d'entre eux h'ont jamais été à l'école (tableau 3-16.). Seuls 0,6% ont été à I'ecole

secondaire et plus et 31,5% onr fait 4 années primaires et plus. Cette siruation eit lié à Ia forte

proportion d'agriculteurs souvent illettrés.

Le niveau d'instnrction est relativement élevé chez les salariés Q.I,2% ont.été à l'école

seèondaire), de nrême que chez les employeurs' ç12,8%1. Cette catégorie d'actifs est

normalement la plus instnrite. Elle reside surtout à Kigali-Ville, qui héberge la majorité des

tbnctionnaires.

Les apprentis et les aidx tamiliales possèdent également un niveau d'instruction

relativernent élevé car plus d.e 5OVo ont tait au nroins 4 années prinraires- Il s'agit cerlainement

de jeunes gens qui viennent de sort ir de l 'école-

i3



l l 2

Tilblearr
n iveat r  t l '  i r t s tn rc t ion '

N.B. Voir pltrs hatrt la l iste des stattrts dans I 'emploi '

Que pourrait-on dire du rapport entre le sÎaut dans I'emploi et l'état matrimonial ?

L,anallse du rableau 3-17 -monrre que Ia nrajorité des indépendants (77,7 To) et des employeurs

(14,8%),sont mariés. Par contre les apprentis et lesaides famitiales (94'4%) sont encore

célibataires, ce qui contbrre l'hypothèse que cette catégorie d'actifs est en grande partie

coprposée de jeunes gens- .Il faut égalernent noter que les salariés sont célibataires à 52'6% et

que les veuts, les polygantes, les divorcés et les séparés representent une taible portion des actiis

(s,I %). La structure jetrne de la pyranride des âges explique en grande partie cette situation-

Statut dans I 'emPloi
Niveau
d' inst r r rc t ion

Attct tn

Prirnaire l-3
Priuraire 4 *
Post-prirnaire
Secondaire *
Non détenniné
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Tableau 3.17. Réparti t ion de la population active selon le stattrt  dans I 'emploi et l 'état
rnatrirnonial.

Statut dans
I'ernploi

Etat rnatrimonial Total

Célibataire Marié Polygame Veuf Divorcé-séparé N . D

Indépendant
Ernployeur
Salarié
Apprenti
Aide fam.
Associé
Non dét.

10 ,0
14,5
52,6
'14,2

94,4
36,2
70, r

77,7
74,8
42,6
2 L , 9

[ , 1
5 q ?

1 4 4

1 ' )

4,2
l , l
0,6
0,0
t l
L s L

0,8

6,5
3 ,8
1,2
Q,4
0,5.
0,8
7,4

3 , 0
1 , 5
1 , 9
l , l
3 , 3
0,9
l , l

0,6
1 , 2
0,6
1 , 8
0,8
1,9
6,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Total 40,8 48.4 t 4 5 , 1 2,6 r ,7 100,0

N.B- voir plus haut la l iste des statuts dans I 'ernploi-

Il est également possible d'analyser la structure de la population acrive selon le slatut

dans I'emploi, le groupe ethnique et la nationalité- On constate alors que les proportions de

Htrtu sont relativement élevées chez les indépendants (91,1%) et chez les aides familiales

(g0,1%) tandis que les Tutsi sont reiativement nornbretÎx chez les apprentis (15,7%),les salariés

(12,g,%) et les gmployeurs (11,6%). Quant aux étrangers, même si leur importation relative est

taible, ils jouent un rôle un peu plus important chez les associés (4,3%) et chez les

ernployeurs (3,0%)- Les auûes nvandais jouent un certain rÔle comure apprentis {4,6%).

B
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Tab leau 3 .  l8 .b is lon le stat

3.4.3- I-a branche d'ait ivi té-

Contrne on pouvait s'y attendre, le secteur agricole domine toutes '"' "u*' acfivités

el,g% des actifs) et cela dans toutes les préf'ectures du pays, sauf dans la préfecture de Kigali-

Ville (Tableau 3.1g.). Et'tectivement, dans certe prétècture, c'est plutôt les "autres services" qui

dorrrinent avec 33, l% dei actits. Ce secteur regrouDe essen[iellement les personnes qui

travaillent dans le secteur informel. Il y a ensuite le secteur agricole avæ 19 ,7 7o, le commerce,

les restaurants et les hôtels avec 16,8%, ainsi que les lndustries manufacturières (5'9%)'

E  f  f e c t i  f s
S t a t u t  d a n s
t  t  empto i

66-0
0 - l
7 - 6
0 . 0

2 5 . S
o-z
0 . 6

1 0 0 - 0

3.569.436

z-3St-116
2-392

272-0A6
r  -189

91r-10?
6.421

zo-880

u . )
l c . 4

1 5 - 9

z-3

100-0

23 - 003

Irdéperdants
Erpt oyeurs
S a t a r i é s
Appcent i s
A i d e - f a m i t i a u x
Assoc i és
[on  dé te rm iné

To ta  t

E f f e c t i f s

66-6
0 . 1
7 - 1
0 . 0

? 5 . 5
0 . 2
0 . 5

1 0 0 . 0

3 . ? 2 1  . 8 t  2
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, Tableatr 3.19. Répartition de la population active selon Ia branche
d'activité et la prétècture de résidence-

Uste des branches d'activité

l. Agriculture, chasje, pêche
2. Industries extractives
3. lndustries nralufacturières
4. Electricité, eâu et gaz
'5. Bâtiment,travaux pubùques
6- Commerce,restaurant, hôtel
7- Transpors et conlliunications
8. Banques et assura4ces
9. Autres services
10. Activités ural désignées
I [- Non détenniné

[-es dit-férentes branche:s d'activit( peuvent êlre regroupées en

trors grands secteurs economrques :

- le secteur prinraire qui conrprend I'agriculture, la chasse e.t la
pêche ainsi qrre lcs industries extractives.

- le secteur secondaire avec I'industrie rnanu tàcturière. le bâtintent et les

t ravaux prrb l ics.
- le secteur teûiaire qui regroupe l'électricité, eau et gâ2, le comnlerce,les restaurants

et les hôtels, les transports ct les comnrunications, les banques et les assttrances

ainsi oue lcs arrtrcs services.

a ê f e c t  -

Branche  d ' . ac t i v i Lé

t 2
.T 9 1 0 lot

t uca  re
tyumba
:yangugu
; iko.|goro
; i senY i
:  i ! a rana
( i bun9o
( i buye
( i ga  I  i
( 9 1 - v i I I e
tuhenger i

9 2  . 2
9 4 - A
9 0 .  a
9 3  - 7
9 l . a

9 4 - 9
9 4 . O

1 9 . 7
9 2  . 1

o , o
o . 1
o - 3
o -  1
o . 2

o . o
o . 2
o . 4
o - 2
o -  l

l . f
t - 2
2 . O
1 . 5
t - 2

o . 6
1 - O
o . 9

o , 9

o . o
o - o
o . 1
o . o
o -  r
o- L
o . o
o - o
o -  1
I . 4

o . ?
o - 4
o . a
o . 4
l . o

o . 1
I - O

o . 9

o - a

o - 5
1 - 4
o - a
o . 7
o . 7
1 . O

1 6 .  A
o - 9

o -  1

o . l

o . 2
o - 3

o . 3

o . 2

o - o
o - o
o - o
o . o
o - o
o - o
o - o
o . o
o - o

o - o

4 - O
2 . 4
l - 3
3 - 1

2 . 1
3 . 2

o . 2
o - l
o .  t
o -  r
o . f
o . 1
o . 1
o . l
a - 2
) - ,
o - 1

o . 5
o . 6
o - 6

o . 5
o . 6
5 . 6
o - 7

100
100
100
10(}
too
LCO
100
100
100
100
loo

îota I 1 . 3 o .  t o . 4 o . r 4 - O o . 2 . o . ? too
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Ces nouvelles données conflrment les observations précédentes, car 9l% des actifs

rravail lent dans le secteur prirnaire, 5,9% dans le secteur tert iaire el seulenreÛt2'7% dans le

Secteur secondaire ! Par rapport à 1978, ii n'y a Pas eu de grands changements sauf que les

proportions du secteur secondaire ont légèràment baissé en 1991, au prot-tt du secteur tertiaire'

passéde  4 ,5Voà5 ,g%.  I l r esso r tdoncque lesec teu r indus t r i e lnes 'es tpasbea t rcoupdéve ioppé

depuis 1978 (tableatr 3-20') '

Tableau 3.2A- Répartition de Ia Poptllation active selon les srands secteurs économiques'

Secteurs éconorniques 1978 : i991

Effectifs Rapport en % Effectifs Rapport en %

Prirnaire
Secondaire
Tertiaire
Non déterrniné

t .  r  1 9 . 4 1 6
^ ô  r ^ -
J ô .  L L  I

54,615
3.248

q ? t
- l

À <

0,3

3.248.361
78.799

208.781
33.495

9 l , 0
' ) )

{ oJ  r /

0,9

3.569.436 100,0
Total t'.215.464 i00,0

Le rableau 3.21-perntet de comparer le snrut dans l'emploi et la brarche d'activité' on

se rend compte-alors que ceux qui s'adonnent à I'agriculture, à la chasse et à Ia pêche sont

,,.,riou, des indéiendanrs QA,2%) et des aides familiales (27,5.%).' Très peu d'eurployeurs ou

cje salariés orrt été répertoriés. Dans les industries extractives, les actifs sont srlrtout des salariés

(i4,5%)er. des indépendano iZf ,6%) qui travaillent dans I'exploitation de la cassitérite et du

wolfrarn.

Les indépendants (47,3%) et les salariés (41,1%)-sont les plus nornbreux dans les

inclustries nranutactttrières oùr il y a pett cl'employeurs Q,3%)' Les salariés dorninent par contre

clans le secteur de I 'eau, cle l 'électr icité et du gaz (93,3To),de ntêrrle d'ai l leurs qtre le bâtirnent

et les travaux publics (14,5%),les transports et les cottttrtunications (81,6%)' les banques et les

asstrranbes e3,0%).

t?
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Tableau 3.?l-  RéPart i t ion (en %) dt la poptr lat ion act ive selon le stattr t -dans I 'enlDloi  et

la branche cl 'act iv i té-

Liste des branches d'activité

l. Agriculttrre,chasse,Pêche'
2. Indusries extractives'

3. lndtrstries rnantrtàcturières'
4. Electricité,eau èt gaz'

5. Bâtintent,lravaux Publiques'
6. Cotnmerce,restaurant hôtei-

7 - Transport et colnmunications'
8. Banque et assurances'
9- Autres services.
l0- Activités màJ désignées'
I l .  Non déterminé.

L'analyse de la. répartition de la poptrlaÛon active peut égalenrent être taite en mettant

crl rapport la branche d'activité et la nationalité. Les Hutu s'occuPent proPortionnellernent plus

tle I'agriculture que les Tutsi, car settletnent 85,5 % des Tutsi pratiquent I'agriculture cont're

91.9o/o des Hutu- Les a*rre rrvandais, c'est-à-clire les natttralisés et leiTrva travailient surtout

clans les industries tttantttâctttrières (55,4%) et dans I'agriculture (37'9%)' Les étrangers

s'occlpent surtogt de I 'agr ictr l t t r re (65'3%) rr tais aussi  des atr tres services (18'4%)'

A ide  f am- Assoc i  éE m p t o y .  l s a t a r i e
Brancne
a c t i v -
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T:rbleau 3.2?. Rénart i t ion <le la nooulat ion act ive selon la branche d'act iv i té et la nat ional i té.

B r a n c h e  d ' a c t i v i t é

t 2 3 4 5 6 ' 1  8 9 1 0

E f f e c t i f s

H u E u
l u t s  i
A u C r e s
Et ranger
N o n  d é t .

T o t a I

H u t u
T u t s i
À u t r e s
E t r a n g e r s
N o n  d é t -

ToÈaL

3 2 4 3 A 7 I  5 1 6 5  4 6 7 1 0  3 4 1 1

29s9650
25917 3

7 2 7  5
1 5 0 1 4

1 9 5 9

4 8 3 6
1 9 8

9 9
2 9

3

3L462
3 6 6 ' l

1 0 6 3 6
9 0 9

3 6

2 7  L O
5 1 1

1 6
1 6 4

1 0

2 1 2 3 2
4 7  6 A

BB
s 8 5

3 7

3 2 7  7 0

o . B
1 - 6
o . 5
2 - 5

4 0 3 5  I
7 r70

169
103  1

59

9488
2OBB

70
398

2 9

2 2 3 7
3 3 4

6
5 B

2

2637

122759
z  1 6 + 9

499
4234
2 1 2

1 4 9 3 7 8

3 . 8
7 _ 7
2 - 6

1 A - 4
a o

2 1087
3 4 7 2

3 3 1
5 S 1

3 0

322L
3()3

l9
23

2

4B7BO 720'13

Pourcentaqes

2 5 5 0 1  3 5 6 9

9 1 - 9  0 - 2
8 5 . 5  0 - 1
3 7  - 9  0 - 5
6 5 - 3  0 - I
8 2 . 4  0 - 1

1 . 0  O - 1
7 - 2  0 - 2

5 5 - 4  0 - l
4 - O  O - 7
1 . 5  t J - q

1 . 3  0 . 3
2 - 4  0 . 7
o . 9  0 . 4
4  - s  ] - - 7
2 . s  7 . 2

o - 7  1 0
1 - 1  1 0
\ .  t  l u

2 - 5  1 0
1 - 3  1 0

o . 1

o - o
n 1

o - 1

o ^  o  ô  I t - 3

Liste des branches d'activité

l. Agriculture, chasse, pêche
?. Industries extractives
3. Inclustries rnanufâcturièIes
4. Electricité. eau er gaz

5. Bât iment, travaux publ iques

6. Coutntercê, resiaurant, hôtel
7. Transports et communications
8. Banques et assurances
9- Autres services
10. Act iv i tés ntal  désisnées
I  l .  Non dé ter rn iné .

o - 9 1 . 4 o . 3 o - 1 4 - 2 o . 7 to
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CHAPITRE A :  CARACTERISTIOUES SOCIO-CULTURELLES

4.1 .  I n t rod r rc t i on

Les caractéristiques socio-culturelles d'une population jouent un rôle imponant dans la

dynamique de la population, dans la planification et le Céveloppement économique ainsi que dans

la srabiliré polirique er l'équilibre démocratique. l-a rnesure régulière de ces caractéristiques

d,état constituent un des objectifs d'un recensemenl général de la population et Perïnet aux

pouvoirs publics de constater I'impact des efforts fournis par ia société pour I'amélioration.des

conditions socio-économiques de la population et de mieux orienter les programmes futurs dans

ce domaine

L'infonnation collectée par le recensement permet d'examiner les caractérisÛques socio-

culturelles suivantes : la composition éthnique des Rwandais et les nationalités des étrangers

vivant au Rrvanda, les religions pratiquées et leurs poids relatifs dans les diiïérentes préfectures,

les langues parlées, I'alphabétisation, Ie niveau d'instrucrion et la scolaiisation-

.
4.2. Considéradon sur la nationalité et I'ethnie

Selon la loi rwandaise, une personne est de nationalité nvandaise si elle est née de père

nvandais (quel que soir le lieu de résidence de celui-ci) ou si elle a acquis la nationalité par

naruralisation ou par Ie nrariage avec un homme nvandais- Une femme rwandaise qui a épousé

pn érranger garde sa nationalité à rnoins qu'elle y ait renoncé explicitement avaxt le mariage-

Un enfant dont la nrère est rwandaise et dont Ie père est de nationalité étrangère n'est pas

t:l**:-: nvandais, nrais si cet enlânt est de père inconnu I'eni'ant a la nationalité rwandaise-

. L'agent recenseur denrandait pour chaque personne dtr rnénage sa nationalité- Si la

personne ùst de nationali té rwanc.laise urte précision srtr son ethnie était reqtrise. Cornpte tentt

cle la sensibilité du sujet, I'agent recenseur se contentait de I'infbrnration déclarée-
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En eftèt, selon les instrucr.:ons dÈ la collecre, aucun contrôle des pièces d'identité n'était permis,

nrènre s'il y avait des raisons sértettses potlr douter de la véracité de la réponse donnée

Si en principe Ia déclararion de la nationalité ne pose pas de problème, il en est autrement

6e I'ethnie des rwandais- Les personnes d'un groupe ethnique peuvent se déclarer d'une autre.

erhnie en raison du climat socio-politique qui règne au moment de la collecte' En 1952 par

exertrple, un test el'tectué après I'enquête dérnographique a montré que "plus d'un quart des

indigènes recensés comne des Batusi étaient en réâlité des Bahutu enrichis"'- Depuis 1961,

date de la fin de la nronarchie nrtsi, il y a lieu de croire que les fausses déclarations, s'il y en

a, se passent dars I'autre sens, les Tutsi ayant tenda-nce à se déclarer Hutu-

4.2. I t-a population de nationalité étnneère

Au 15 août 1991, la population de nationalité étrargère s'élève à 50.563 personnes' ce

qui ne représent e gve O,7% de ia populaiion tota.le résidante. Comme le montre le tableau 4.I '

piès de 75% des étrangers proviennenr des pays limitrophes. Les Burundais à eux seuls

représentent 58,4% des étrangers et les Zairois 20,'7 7o : Ceci pourrait s'expliquer par le fait que

le Rwanda, le Burundi d le 7Àfue forment une commuilauté francophone dans la région des

C cands [-acs. Tôutefois, si les Z-aïrois r.iennent essentiellement pour des raisons économiques,"

les Buntndais sont plutôt des rnigrants à caractère politique-

: Les quelques étrangers qui viennent au Rrvanda s'installent principalement en milieu rural

(69,8 Y.') - Cette tendance pourrait s'eipliquer par les migrations au niveau des populations

tionralières qui travaillent en majorité dans le secreur. agricole. -cene supposition est

particulièrelnent tbrte pour les Burundais. Par ailletrrs, les Européens se retrouvent en milieu

rural à cause de la narure de leur activité- En etfèr, ce sont surtout des religieux' des

enseignants ou des coopérans travaillant dans des projes de développetttent'

rEnqtrête dénrographique annttelle au Ruanda-Urundi' p l2
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Ces activités se réalisent généraleurenr auprès de la popularion, dont environ 94% vivent en

rnilieu rural- On pourrait penser, qu'à part les Burundais, Asiatiques et les Zairois qui

s,occupent d1 corlnerce et autres services et les burundis qui travaillent dans I'agriculture, les

Dersonnes d'autres nationalités vivent au Rrvanda dans le caclre de la coopération internationale-

ll est à signaler entin que dans la population de nationalité étrangère, lesjeunes de motns

<le 15 ans constituent 43,0% de la population, les personnes âgees de 15 à 64 ans représentent

53,9% decette population et celles qui ont 65 ans ou plus en constituent 3,1%'

Tableau 4. I . Population Ésidante de nationalité étraneère

selon te milieu de résidence et la nationalité-

Nat iona l i té u i l ieu  de  rés idence
?o ta l

Urbai-n Rural

Ef fect. i f t Ef fec t i f t

Burundais 3  6 1 6 L 2 , 2 2 5 9 1 9 a ' , ,a 29535 5 A  , 1

Tanzaniens 92r a22 L , 7  4 3 3 , 4

ougandais 7 7 2 5 4 ,  O 4 6 . O 1 , 4 3 O

za-irois 7-r06 2 6 . 3 1 0 , 4 5 3 20 , - I

Kenyans 9 3 8 , 4 1020 9 1 ,  6 1 ,  113

Àut res  Àf1 icâ ids :  ' 3 0 3 a 9  , 4 , 3 6 1 0 - 6 o -.5

Européens 1 2  , 5 2359 5 7  . 5 4 ,  t o 5 a , l

AInéri-cains 149 1 . O

Às iaF - i ques a4a 5 9 ,  O 3 1 ,  o ! . 2 2 9

Àucres écrangêrs 85 ar ,7 LO4

T o t a l 76 ,34- ' 31 ,216 6 7 , 7 50563 1 0 0 ,  o

-:i.z.z. La oopulation de nationalité nvan<taise.

[-a poptrlation de nationaliré nvandaise représente 99.2% de la population résidante.

Elle est principalentent colnposée de lrois ethnies à savoir les Hutu, les Tutsi èt les Twa' La

population d'origine étnngère ainsi que les personnes qui s'identitient ailleurs que dans I'une

.ê

:
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des trois ethnies sonr classées dans la modalité "aurres"- Corurne pour la nadonalité, chaque

personne appartient à I'ethnie de son père indépendarnnrent de celle de sa mère ou de la

narionalité de celle-ci. Les personnes d'origine étrangère sont appelées "naturalisées"- 
t-e

rableau 4-2. présente le poids relatif des différentes ethnies dans chaque préfècture.

Tableau 4.2 Répartition fen %) de la population de nationalité rwandaise
selon I'ethnie. la Sréfecture ou le milieu de résidence

Prétècture Ethnie

Hutu Tutsi Twa A ulres Total Effectifs

Butare 82,0 17,3 o,7 0,0 100,0 753868

Byumba 98,2 o,2 0,0 100,0 715935

Cyangugu 83,7 10,5 0,5 0 i r00,0 551565

Gikongoro ôo,J t2 ,8 0,8 0 , 1 100,0 4658 14

Cisenyi 96,8 ) 9 : 0,3 0 ,1 100,0 '13r996

Gitarama q o ? Q ' 0,6 0 , r r00,0 848027

Kiburgo 92,0 't,1 0,2
-  0 , 1 100,0 648912

Ki_buye 84,8 14,8 0,4 0,0 100,0 469494

Kigali 90,6 8 ,8 f i 4 0,  1 r00,0 905632

Kigali-ville 8 l , 4 t7,9 0,3 o 4 100,0 22i806

Ruhengeri o o , 0,5 0,2 0 ,1 100,0 766795

Total 9 1 , I 8,4 0,4 0 , 1 100,0 7pe9844

Urbain 83,9 15,3 0,4 0,3 100,0 J I J I O L

Rucal 9  r ,5 8,3 0, 1 0, 1 100,0 6126082

Au niveâu de chaque prét'ecture, les Hutu sont toujours rnajoriraires avec des proportlons

variânt entre 8 | .47o darrs la pétècture de Kigali-Ville et99.2% dans la jrré f'ec tu re de Ruhengeri.

Les Ttrtsi sont plutôt localisés dans certaines préfectures cornme Buta-rè, Gikongoro, Cyangugu,

Kibirye et Kigali-Vilte èt dans le nrilieu urbain oir leurs proportions varient entre lO et 18%-
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Quant attx autres groupes ethniques' leur présence est insignifiante quelle que soit la préfècrure'

Le poids relatif 4is erhnies dâns la population totale a subi une rnodification signiticative

depuis 1952, date de la première enquête démognphiques en faveur de I'ethnie majoriaire-

D'après le tableau a.3, il y a une nette dit'férence entre la situation observée en 1952 et en

1970. Les Htrru gagnent 7-�5 points, les Tutsi en perdent presque autant et les Twa en perdent

5 . t l y a l i e u d e s e r a p p e l e r d ' u n e p a r t q u e l ' e f f e c t i f d e s T u t s i a é t é s u r e s t i m é e n 1 9 5 2 e t q u e ,

d ' a u t r e p a r t ' l ' e n q u ê t e d e l g T 0 a e u l i e u a p r è s l a r é v o l u t i o n d e 1 9 5 9 q u i a o c a s i o n n é

t 'émigrat iondela.plupartdesmonarchistesàpredominancetutsi .Cettetendanceàlahausse

relarive de I'ethnie majoritaire et à la baisse des ethnies minoritaires pourrait également être

expl iquéeparuneféconditédi f férent ie l ledesgroupeséthniques.L'EnquêteNat ionalesur la

Fécondité réalisée au Rwanda en 1983 a montré que le nombre d'enfants par tèmmes âgée de

50 ans était de 8,7 chez les tèmmes hufu contre 6,6 chez les femmes tutsi2. Pour ce qui est de

I'ethnie Trva, la forte Ûrortalité des jeunes enfants fait baisser leur poids relatif malgré que leur

fécondité soit la plus élevée dars le pays.

I

i

. tT t

Tableau 4.3 Poids relatif des ethnies selon les sourcesdes données

r Offce National de la Population. Enquête Nationale sur

des résultats, p- 140

la Fécondité, Volunle l-AnalYse

Oltlce Général des Statistiqtre' Enquête Dénrographiqtre 1970's:3
I

r République Rrvandaise,
r . l  ,  p . 2 1  .

Enquête démo- 1952

Enquête démo. 1970

R.G.P.H.  1978

R , G . P . H  l 9 9 t
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La déclaration de I'ethnie n'étant pas une chose arsée arr Rrvanda, on porrrralt se

rlerlander si la proporrion actuelle des Hutu n'est pas légèrernent surestitnée par le tait que

cerrains nrenrbres des autres groupes ethniqrres se déclârent Hutu. Cette pratique est observée

deouis la tln de la rnonarchie tutsi (1961), contrairement à celle qtri existait auparavant où la

tendance était plutôt de s'assimiler à I'ahnie tutsi. Parlant des Trva, par exemple, I'enquête

4étnographique de 1970 fait remarquer que leur nombre est sous esdmé en raison des cheii de

nrénages Twa qui se déclarent volontiers Hutu-

4.3. La rel ision

Lors du recensement d'aoùt 1991, il a été deme-ndé à chaque personno recensée de

déclarer la religion à laquelle elle adhèra Sept possibilités de réponse ont été prévues à cet

eifet : catholique, protestante, adventiste. musulmane, tradidonnelle, sans religion et autres. I-a

religion protestante comprend les personnes qui se sont déclarées membres de I'Eglise

Presbyrérienne (E.P.R), de I'Eglise Episcopale G-:.*1, de I'Union des Eglises Baptiste

(U.E.B.R), de I'Eglise Méthodiste Libre @.M.L) et de I'Association des Eglises de Pentecôte

(A,E.p.R), tandis que la modalité "autres' regroupe.toute autre réponse que celles explicirées

ci-haur. Il est à noter que pour les enfrnts en bas âge dont la religion n'a pas été expiicitée,

c'est [a religion déclarée du chef de inénage qui leur est attribuée.

Le présent paragraphe a pour objet de montrer I'importance démographique de chaque

religion prâtiqué au Rwanda en 1991, d'en sitirer I'iniplantation géographique et d'en donner

l'évolution par ràpport u,, pié..d.n, rànsernent ( 1978).

4 .J .  I  S i t ua t i on  en  1991 .

Les retigions chrétiennes sont. prédorninanres au Rrvanda. Les catholiques, les protestants

er les arlventistes représentent ensenrble 89,8% de la poptrlation rési<tante (dont 62,6% des

catholiques, 18,8% des protestants et 8,4% des adventistes).
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Les personnes qtri se déclarent 'sans religion" occupent la 2èrtte place (avec 6,8%) et les

nrrrsrrlrnans ne représentent que 1,2% de la population- Le tableau 4-4 donne les inforrnations

6étaillées sur le poids relatif des religions dans les dif'ferentes prétêctirres. Dans I'ensernble, la

retigion catholique est majoritaire avec 62,6%, pourcentage vari ant de 4I,3% à Kibuye à'l3,9To

à-Butare). Elle I'est dans toutes les préfectures du pays ainsi que dans le milieu urbain et rural.

Toutetbis, on conslate une présence assez importante des autres religions chrétiennes

(protestantes et adventistes) dans cerraines préfectures du pays-. C'est le cas noulnment de

Gikongoro, Kibuye et Cyangugu où. les protestânts repr&entent environ 28,2 à 37,7% de la

population. [.es adventistes sont principalement instâ]iés dans les préfectures de Gisenyi,

Citarama, Kibuye et Ruhengeri et leurs proportions se situent entre 10,6 et 17,97o de 1a

population. Enfin, les musulmans sont relativement mieux représentés en milieu urbain surtout

dans ta préfecture de la Ville de Kigali où ils sont 9,1% de la population alors qu'ils ne

représentent que 0.7% en milieu rural.

Tabl'eau 4-4.

Pré fec tu re cathol i  P-Eotes
l - : n F

Sans
r e l ! -
gion

ND Ao ta l  E f f ec t i fÀdven
tiste

l{u su I
ftarl

lradi
t iorl-
ne lLe

Àutre

Bu|:are
By\rmba
Cyangugu
c ikongoro
c i s e n y i
G i t a rama
K ibun90
K ibuye
K iga  I  i
K i g - v i I l e
Ruhenge r i

ANSEMBLE
Urba in
R.u râ I

o , 5  4 , A  O , 1  l O O , O
1 , . 2  1 3 ,  O  O , l  l o o , o
t ; , . 1  4 , 4  O . 1  1 O O , O
o , 4  5 , 6  O , 1  1 O O , O
r , 9  1 1 , 4  o , 1  r o o .  o
o , 1  3 , 9  O ,  O  1 O O ,  O
1 , 1  5 , a  o , o  1 o o , o
1 , 5  

' I  
, 4  O , 1  1 O O , O

1 ,  r  5 , 2  O ,  I  1 O O ,  O
\ , 7  2 , 9  O . 3  1 O O , O
1 , 4  6 , 4  O , 1  l O O , O

l J , È r  o r J

1 3 , . O  ,  1 ,  a
2 A , 2  ' 5 , 2

3 7 , 4  6 , 6
r 7  , . 9  1 0 ,  6
1 6 , 3  1 3 , 5
l a , 4  5 , 6
3 1 .  1  7 1  , 9
i 5 , a l  b r o

10. '6  6  ,  4
t 4  , 4  1 1 . 9

l 8 , B  8 , 4
1 1 , 3  5 , O

A <

o , 5  o , 2
o , 9  1 , 2
1 , 1  O , 1
o , 1  o , 3

I , 2  O , 1
2 , r  o , 4
o  , 2  o , 4
o , 9  o , 4
9 , 1  O , 1
o , 5  3 , O

' t 1 1 1

9 , 8  O , 2
o . 7  1 , r

7 . 2  6 , 4
1 , 5  3 , 1
1 , 2  7 , O

û,  1  lOO,  O
o , 2  1 O O ,  O
o . 1  t o o , o

7644{A
742427
5 1 4 6 s s
4 6 7 3 3 5
? 3 4 5 5 4
a 5 1 4 5 1
6s294\
470643
914034
235664
7 69297

? 1 5 7 5 5 1
3 9  1 1 9  4

6't 66354

5 6 .  O

4 9 , 6

6 4 , 4
6 5  , 2
4 t - . 3
7 O , O
6 4 ,  9

6 2 , 6
6 ' t , 6
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4.3.2. Evoltrtion par rapport atr recensenrent de 1978

En Cotnparant les tableaux 4.4 eî 4.5 auxdeux dates, On constate une prédominance du

christianisnre en l9?8, lequel a subi une évolution sensible dans la période- L-es religions

chrétiennes passent de 
'13,2% en 19'18 à89,9% en 1991 soit une augmentâtion de 16''l% en 13

ans- Ce gain substaltiel est enregistré potrr la religion catholique où le pourcenuge passe de

5l,j % à.6ZJ% . On peut supposer que le rranstèrt d'adeptes s'opère au détrirnent de la religion

,.traditionnelle et des sans religion" puisque cette catégorie passe de 23,9/o en 1978 à7,9% en

1991. Ceci est notamment évident dans les préfectures de Byumba, de Ruhengeri et Gisenyi.

pour ce qui esr de I'irnplanration géographique des religions, la structure de 1978 semble se

ùaintenir en l99l : une tbrte communauté de protestants est représentée à Gikongoro et à

Kibuye, celle des adventistes se rerrouve principalement à Kibuye tandis que la présence des

rrusuhnans se tàit sentir exclusivenrent en milieu urbain-

Tableâu 4.5. Distribtrtion (en %) de la population selon la religion'

là oéfecrure de résidence (en 1978)

.Pré fec ture
' l

catho
I ique

Proces
tant

Adwen
t i s te

Musu]-
man

Tradition
nelle et
sans  re l i
gi,on

Autre. et
non déter

Tota I

- Eutare
Byu.oba
Cyangugu
cikorrgoro
cisenii
Gicarama
Kibungo
Kibuve
Kioali
Ru6engeri

R'IÀNDÀ
Urba i n
R u r a l

6 3 ,  5
4 a , a
6 0 , 4
4 8 ,  A
3 6 , 7
5 3 , 6 .

3 ' t  ,5
6 3 , 4
4 ' 1  , 2

5 1 -  , 7

5 1 , O

L o .  9

1 0 ,  a

t 2  , 4

t 2 , o
l -o,  3

1 5  , 2

4 , 4
r , o
5 , 1
7 , 4

2 , O
1 5 ,  6

6 , 1
4 , ) .
6 , 4

o . 4
o , ' I
o , 9
o , 1
o , 9
o , 8
t , 4
o , 1
1 , 4
o , 4

o ,  B
9 , O
o , 4

L 7 . 2
1 ?  1

\ 4 , 7
1 6 ,  3
4 l  . ' I
20 .  A
2 7  , 6
1 ?  . 3
1 s , 6
3 0 ,  I

2 3 , 9
1 r , o -
2 4  , 5

L , 4

L , 4
5 , 2
o , 7
3 , O

2 , r  -

2 , \

t o o , o
loo, o
I O O .  O
1 O O ,  O
1 O O ,  O
l oo ,  o
10o ,  o
1 O O ,  O
l -oo, o
1OO,  O

t o o , o
100 ,  o
100 ,  o
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4.4- Lanques étràngères parlées atl Rwanda

Le Rwanda possede deux langues otficielles, le français et le kinyzfwanda- Le trançais

csr la langue otficielle utilisée dans I'administration et dans I'enseignement seconrlaire et

supérieur ainsi que dans le second cycle de I'enseignement primaire- l-e Kinyanvanda est la

seconde langue ofTcielle en même temps que la langue maternelle de presque tous les Rrvandais-

ll est la langue d'enseignement dans les établissements d'enseignetnent primaire, au niveau du

premier cycle, et est utilisé par tous les Rwandais dans la vie courante et dans teurs rapports

avec I'administration. De ce fait aucun problème de communication n'incite les Rwandais à

apprendre d'autres langues que le kinyarwanda.

Toutefois le Rwanda étant au carrefour des zones francophones <i'Afrique centrale,

anglophone et swahiliphone d'AtTque de I'Est, une question sur la connaissance des lalgues

parlées devrait perrnetùe de savoir quelles sont les langues étrangères les plus parlées au

Rwanda. l-a question est ainsi libellee : 'à part sa -langue maternelle, quelles sont les autres

langues que.-.parle ? 'I-es modalités retenues pour cette variable corresPondent principalement

aux langues les plus couramment parlées au Rrvanda à savoir le français, le swahili et I'allglais'

Les.autres langues sont reprises dans Ia modatité'autres langues' et si la personne interrogée

ne mentionne que sâ langde matentelle,'on a retenu qu'elle ne parle aucune autre langue' On

se rappelera que cette ques.tion est posée à tottte personne âgée de 6 ans au rnoins' et que

I'intéressé peut Parler une ou plusieurs langues à la fois.

Le pourcentage d.. p.rronn", qui parlent des langues étnngères est le suivant :

Le t-rançais '. 5,l%
Le Swahil i  :2,3%
L'anglais :  0,8%
Autres langues : [ , [%

Cortune la questton poée concerne toutes les langues parlées autrès que la langue

Dl i l te lnel le.  ces portrcer) tages sont légèrernent sotrs est i l l lés-
eia
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En ef ' tèt, i ls n' incluent pas les personnes qui ont comme langue maternelle la moclal i té spécif iée.

Ainsi par exentple, un t iançais qui a comme langue rnaternelle le français n'esr pas pris en

cornpte dans I'effectif cie ceux qui parle le français- Neanmoins, la proportion dés personnes

de nationalité étrangère éunt de0,7%, cette sous estintation est plutôt négligeable.

La situation détai l lée de chaque rnbdali té estdonnée par le tableau 4.6.

ci-après :

Tableau 4.6. Population résidante de 6 ans et plus selon les
langues parlées et le sexe

Langues Taux

M a s c . F e m . T o t .

França is  seuLement
À n g l a i s  s e u l e m e n t
França is  e t  ang la is
Swah i l i  seu lement
França is  e t  swah i l i
Swah i l i  e t  ang la is
Ang la is ,  swah i l i  e t  f ranç
Autre langue étrangère
França is  e t  au t re
Ang-Iais et .autre
F r a n ç a i s ,  a u t r e  e t  a n g l a i s
S w a h i L i  e t  a u t r e
França is  s rvah i l i  e t  au t re
A u t r e ,  s w a h i l i  e t  a n g : l a i s
A u t r e ,  f r a n ç a i s ,  a n g l a i s e
A u c u n e  l a n g u e ' é t r a n g è r e

Non dét 'e rminé

T o t a  ]
E f f e c t i f

A A

o r o
0 . 5
L r o

o r 8
0 r o

' A r 4

a r 7
o r 1
o r o
o r  1
o r 3
0 r 1
o r o
ô 1

8 9 , 2

1-r 3

1 O O ,  û
27L7538

I

2 ' 9
o r o
a ' 2
o . , 7
o , 2
0 r o
o ' 2
0 r 3
o r 0
0 r o
o r  o
o r 1
0 r 0
o r 0
o r 0

o ?  o

1 A
L f a

1 O O ,  ô
2 4 8 9 1 5 4

3 , 6
o r 0
o r 3
7 -  , 2 t
n q

o r 0
0 r 3
o ,  5 -
o r 1
o ,  o ,
o r 1
o r 2
ô 1

0 r o
o - l

9 L , 7

1 ^

1 o o ,  o
5 6 A 6 6 9 2

Trois constatations se dégagent de ce tableau : les langues étrangères sont très perr parlées au

Rwanda. Dans I 'ensenrble 8,3% seulernent de la population résidante parlent une autre langue

que lerrrs langrres ntaternelles 
;-
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Ce*e taiblesse des langues étrangères parlées au Rwanda pourrait être expliquée par le ;aii que

le pays n'uri l ise qu'une seule langue nraternelle ( le Kinyanvanda). Ainsi I 'absenc: d'un

problèrne de comrnunication dans le pays, ajouté à un niveau de scolarisadon seconciaire et

srrpérieur (où la formation se lait essentiellement en langue française) assez 
'aa-s 

t2,6%)

n'encourage pas la population à apprendre des langues étrangères.

Le tiançais est la langue,étrangère la plus parlée au Rwanda. Elle est utiliset pzr 5,1%

de route la popuiation résidante de 6 ans et plus, soit 54,8% de ceux qui parlent une auti3 largue

qtre la langtre rrarernelle. Le Swahili vient en deuxième position- Elle est parlée pat 23% de

la population résidante de 6 ans et phrs soiL24,'7% de ceux qui parlent une autre langu: que la

langtre maternelie. L'anglais n'est connu que par 0,8% tandis que toutes les autres lang'-ts5 non

spécitrées sont pariées par I ,I% de la population de 6 ans et plus' Les hornmes sont plus

notnbreux que ies femmes à parler des langues étrangères. En effet, comme il resson dr: tableau

4.6, les personnes de sexe masculin qui parlen[ une autle langue que la langue n:'iemelle

représenrent 10,8% de la,population résidante de 6 ans et plus contre 6,1% chez les prsonnes

de sexe férninin.

4.5. Alphabétisation

Au recensenlen[, toste personne âgée d'au tttoins 6 ans qui s'est déclarée caD:tle, soi!

de l ire er écrire, soit de l ire seulernent une langue quelconque' a été considérâ comme

alphabétisée. Ainsi, la popularion résidante peut être groupée en trois catégories' à =;oir : les

personnes sachant iire et écriie, les personnes sachant lire seulement et celles qui ne :event ni

lire ni écrire. L-a catégorie des non-déclarés (ND) est constituée de personnes auprès a:squelles

A.c*ne infbrrnation relative à leur aptitude à lire et écrire n'a été obtenue pour i:; raisons

cl iverses-

Les indices les plls couranultent. utilisés pour ntesurer le degré d'alphabétisitior sont les

raux d,analphabétisme, le ratrx bnrr d'alphabétisation ainsi qtre le taux d'atphabétisadon par âges'
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Pottrdesbcsoinstlecorrrparaisonaveclesrésultatsdurecensemenleftècttréenaoûtl97S'letaux

brut d'alphabétisation sem calculé à partir de l'âge de 7 ans'

4.5. l .  Tatrx d'analphabétisrne

L 'e i fec t i fdespersonnèsappar tenantà laca tégor iedenondéc la ress 'é lèveà50.315

individus soit 0,9%'de Ia population âgée de 6 ans et plus'

Lafaiblessedeceseffectifsprotlvelabonnequalitédesdonnéessur|'alphabétisat.ionetdansles

calculsquivontsuivre,ceteffect i fserainclusdanslapopulat iontotaleaudénominateur'

l: proponion des personnes de 7 ans et plus qui ne saverit ni lire ni écrire est de 43'37o

dans l'ensetnble, avec 36,8% Pour les hommes et 49 '3% Pour les femtnes' Si I'on compare ces

tat lxàcetlxduprécédentrecensement,onconstateunealnél ioraûonsensibledansledomaine

de l 'a lphabét isa t ionauRr . randaat |coursdeces t re izedemièresannées.Enef fe t ' lo rsdu

,"."n,.n-,.n. d'août l9?8 ces taux étaient de 57,4y'o pour la popu|ation de 7,ans et plus, avec

47 ,4Vo pout les hotnmes et 66p% pour les femmes- C'est la population féminine de 7 ans et

plrrs qui enregisue la barsse la plus rapide'

4.5-2- Tatrx d'alphabétisation

-^ -  ^ - i fan t r r  r , '
Pdr  y rv , !v , - .  '

I-a variadon des taux d,alphabétisation sera examinée par âges, par sexe'

et nlilieu de résidence ainsi gue pxr ethlie'

4 -5.2.1- Tatrx d'alohabétisation selon l'âee

Le tauxd 'a lphabé t i sa t i onÈs t l eco r l lP lén ren tà ldu tauxd 'ana lphabé t i sn re ' l lP rende ; l

coulpte les personnes qtti sâvent lire et écrire et les personnes qui savenr lire seulernent'

Le rableau 4-7 montre que te raux d'alphabérisation se situe entre 10,5% (groupe de 70 ans et

plus) et 75,5% (atr groupe d'âges l5-t9 ans)' On remarqÙe aussi que ces taux sont plus élevés

arrx âges jet tnes qu'aLrx âges adultes-
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Les valeurs rraximales s'observent particulièrelnent entre l0 et 25 ans, où plus de 70% des

personnes de ces tranches d'âges sont alphabétisês.

l-e fait que les enfans soient taiblement alphabétisés entre 7 et l0 ans, ne signifie pas

forcérnent une baisse de niveau mais montre plutôt que les jeunes (dont le poids dérnographique

est ilnportant) qui commencent l'école à l'âge de 7 ans n'ont pas encore maitrisé la lecture et

I'ecrinrre. Il fàut tâire trois ans de scolarité pour y pafvenir- I-a plupart des enfants âgés de

6 et de 7 ans n'ont pas encore commené l'école en août 199 t et les enfanB de 8 ans ne viennent

de faire qu'une annê de scolarité- 11 faut donc attendre l'âge de l0 ans pour avoir des taux

significatifs-

Àges Taux par âge et Par sexe

Férnin - Total

6
'7

9
1 0
l )

2 0
z >
3 0
3 5
4 0
'45

5 0
5 5
6 0
6 5
1 0

Taux de 7 ans
ec+

3  ' 7
1 0 ,  9
29 , ! .
4 8 , O
7 0 ,  +
7 6 , O
7 6 , 6
7 1  , 5
6 9 , 6
6 e  , 9
6 - 6 , 4
6 0 , 6

4 7 , 9

2 6 , 3
1 9 ,  O

6 2  , 7

3 , 5
1 0 , 9
3 O r O
4 9 , A' 7 r , ?
7 4  t 9

5 7 , 6
4 9 . O
4 0 , 6

2 5  t 8
t 7 . 1
1 1 ,  a

6 , 2
5 , O
3 , 4

t
I  s o ,  1

3 r 6
1_O, 9
2 9  t 5
4 A  . 9
7 O  t A

7 3 , 4
6 4  , 4

5  4 - , 7
4 a  , 7
4 L  , 2

2 a , 3 _
l B , 4
t 4  , 9
1 0 . 5

5 6 , 2

lus oar ase et Dar sexeja! l5l08/!-99-[I



4.5.2.2 Tatlx d'alphaÉtisation selon lè sexe

Les niveaux d'alphabétisation par sexe évoluent pratiqueme$t de la tnâne tàçon en

dessousdevingtans.I-esftIlesetlesgarçonssontalphabétisesdanslesurêrnesProportionsave{.

tou te fo isur re légèreavancepour t 'a lphabét isa t iondes f i l les .Aufure tàmesureque l 'âge

avance.unfossésecreuseentreleniveaud'alphabétisationdeshomme3etceluidesfemmes.

A ins ien t re l0e t54anschez leshornrnes ' les tÂuxd 'a lphabét isa t ionsont lesp lusé levéset

varient enue 76'6 a 56'7% -

Chez|esfetnmes,lespourcenngesélevésnes'observentquedanstatranched'âgesde

l0e t29ansetva f ien ten t reT4,ge t5T '6%.Apar t i rde30ans, les tauxd 'a lphabét isa t ion

chutent brusquement jusqu;à a$eindre les valeurs nulles à l'âge de ?0 ans' Chez les hommes

par conûe, il y a une baisse progressive màne au delà de 55 ans' L'alphabétisation'

principa]ementtaiteauseindusystèmeéducatit.'montrequ,actuellementlesflllesetlesgarçons

ontdeplusenpluslesmêmespossibi l i tésd,accèsàl,enseignementprimairedepuisàpeuprÈs

vingtarrs.Toutetbistèrapportdemasculinitéde.lapopulationa.lphabétisee(tableau4.8)révèle

qtredansl'ensemble'leshommessontplusalphabétisésquelesfernmes,etcecidanstoutesle.s

préfecores du pays- Ainsi dans les piéfectures:de Gisenyi' de Ruhengeri et de B)rumba' les

:. t",r,n]., benéficient moins des inf-Ésîructures,scolaires. Par contre dans les préfecture de BuÉre

et de Gimrama il y a presque autant de tèinmes alphabétisées que d'hommes-

Auniveaudesethnies(tableau4.l0)aussi; lesdif férencesd'alphabâisationparsexesont

flagrantes. Les femrnes soni plus alph;bétisees chez les Tuai (109 hotnmes alphabétises pour

t00 femmes) pal ràPporl aux autres grouPes éthniques.' trs différences entre les sexes

s'obser\,ent également chez les érangers (près de 136 honrnres alphabétisés potrr 100 tèrnmes).

^ < a 1

Dans to t l t es lesp ré tec tu res ' cesva leu rsdes tauxd 'a lphabé t i sa t i onson tsens ib le l l en t

rnale (56 '2%') (tatrleau 4'8)-
ltrocltes de la trtoYentre nattc
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Les valeurs extrênles se situent à Gitarama (66,0%) et à Gikongoro (50,8%), si on écane la

prét'ecture de la Vill,e de Kigati qui est exclusivernent en nilieu urbain. Par contre, il y a un

nel contr:rsle entre le niveau d'alphabétisation du rnilieu ubain (Tl ,47") et celui du rnilieu rural

(54,9%). Cet écart entre les milieu ne devrait pas surprendre dans [a rnesure où le milieu urbain

aftire les personnes cherchant des emplois non agricoles qui supposent au moins la maîtrise de

l'écriture.

Tableau 4.8.: Tatx d'alphabâisation de la population de 7 ans a plus par préfecrure et sexe
au l5/0Ul99l).

Préfecture Masc- Fémin in Total Rld . I

Butare
Byunba
Clrangugu
Gikongoro
cisenyi
citarama
Ki-bungo
KiJcuye
Kigali
KigaI i-vi1le
Ruhengeri

6 0 , 7
6 0 , 3
6 0  , 3
5 a , o
6 3  , 2
6 6 . O
5 9  , 6
6 0 , 6
6 2 , 6
8 5 , 3
6 2 , A

q ?  1

4 A  , 7
4 4  , 2
4 5  , 2
5 A  r 2
4 A  , 2

4 7  , 2
s 2 , 3
1 A  , 9
4 4  , 4

5 6 , 7
q ,  q

5 4  , 3
5 0 , 8
5 3 , 7
6 2  t O
5 3 , 8
5 3  , 6
5 7  t 4
8 . 2 , 4
5 3 , 3

L O s , 2
L 2 4 , 9
1 1 5 , 5
L L A , 7
t 2 6 , A
1 0 6 , 4
1 t 7 , 7
i t z , s
L L 6 . 6
. L 3 6 , 2
I 2 4  . 3

Urbain
Rural
Rf{ÀNDÀ

B 1 , O
6 t r 4
6 2  , 7

1 3 , 3
4 8 ,  B
5 0 , 1

7.1  ,4 . .
5 4  , 9
5 6 , 3

.L29 , O' 1 1 - 6 , 4

! L 7  , 4

I

Si on compare avec la situation -de 1978, on remarque que les prétèctures qui avaient un

tàible niveau d'atphâbétisation ont accusé les hausses les plus élevées entre les deux dates- Il

s'agit de Byumba (hausse de 10,57.) de Gisenyi (29,8%) er de Ruhehgen Q7,6%). Dans le

nlême tenlps, leS préfeCtures qui avaient une avance sur le5 aUtre5 otlt cgnnu trne hausse pluS

nr<.xlérée. I l  s 'agi t  de Cyangugu (17,5%), Kibuye (18, l%) er Kigal i  (18,3%)-

' RM : Rapport de urasculinité, ce rapport exprirne le nombre d'horttmes pour 100 femmes-
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L'annexe 4- I comporte les taux d'alphabétisation par âges et par sexe pour chacune des ooze-

prétèctures.

Tableau 4.9: Taux d'alphabétisation par péfecture en 1978
et  en  1991 .

Préfectures Taux i99l Taux 1978 % Hausse

Butare 56,4 44,O 22,O

Byumba s r s 36,5 30,5

Cyang.ugu 54,3 M,8 t7,5

Gikongoro 50,8 39,3 22,6

Gisenyi 53,-I 29,8

Gitarama 62,0 47,8 )1 9

Kibungo 53,8 r9,5

Kibuye: 53,6 43,9 1 8 ,  t

Kigali 5't,4 46,9 18,3

Kigali-Ville tz,5
'-Ruhengeri 53,3 38,6 27,6

TOTAL 56,3 42,6 .  24 ,3

4.5.2.4. Niveau d'alphabétisation oar ethnie

Le tableau 4.10 montre qu'il y a une différence significative, au niveau de

I'alphabétisation entre les trois principales ethnies- Les Twa sont trèg nrarginaliés dans ce

<lonraine, avec un taux de24,7% (28,7 %) pour les hotllures et 20,87o pour les têrnrnes) ' Un

citort particulier devrait êtri tait par la société pour protnouvoir I'alphabétisarion chez Ie groupe

Twa. Les Trrisi sonr les principaux bénétlciaires du systènte éducatif, puisque 68,8% sont

allrhabétisés (71,1% pottr les hornures et 64,lVo pour les tènr0res). Le niye.rtr <.1'alphabétisation

dcs Hutrr occr.rpe un rang interntédiaire (55,17o pour l'ensernble, 61,1% potrr les homtnes et

48,9To pour les ïcnrrnes).
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Les nattrralisés et les autres Rwandais se rapprochent le plus de I'ethnie hutu

sitrration des étrangers est comparable à celle des Tutsi-

Tableau 4.10: Tarrx brut d'alphabétisation selôn la nattonalité et le sexe

tandis que la

t , 3

Nationa I  i té/
Ethn ie

Sexe
Tota l RM

Fen.

Hutu
Tuts.i

Natura I isés
Àul-res Rwandais
Etrangiers

6 ) .  t ' 1
7 3 , - t
2 A , 7
6 2  , 9
6 0 , 5
7 2 , 9

4 A  t 9
6 4 , r
2 0 , A
4 5 , 3

5 8 , 4

6 8 ,  B
2 4  , 7
5 3 , 4
q l  q

6 5  , 9

1 1 4 , 3
1 O a , a
L 3 4  , 6
a l9  ,7
L 6 2 , A
a35  ,7

Tota] 6 2  , 7 q n  I 5 6  , 2 t 1 7 , 4

4.6. Le nivearr d'instruction

Le niveau d'instruction, tel que dét-rni au recensement de 199 I , correspond à la dernière

classe suivie qu'elle soit terminée avec succès ou pas. Cette définition diffère légèrernent de

celle de 1978,-puisque le niveau d'instruction correspondait à la classe suivie et terminê avec

succes-

La question sur la demière classe suivie est posee à la population de 6 ans et plus

(question P-18). Lors de Iâ ubularion, on a distingué les personnes sans niveau, c'est-à-dire

celles qui n'ont jamais été à I'ecole, celles qui ont tàit I à.3 ans à I'écgle prirnaire, 4 ans et plus

à l'école prinraire, l'école post printaire, l'école secondaire et l'école supérieure. L'école post-

prirnaire est fréquentée par des personnes ayant ternriné l'école prilnaire porrr I'apprentiss":rge

des rnériers. Le tableau 4- l I présente la situation sur le niveau d'instruction par sexe er par âge

pour I'ensenrble du pays-
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Tableau 4. l l :  Populat ion rés idante de 7 ans erp l t rs  se lon le

ru  d ' i ns

€nsembte
du pays

Sans
n i  veau

P r  i m -
1 - l

Pr -  im.
4 e t +

Post-
p r i m -

Eco te
secord.

Ecote
supér.

i l . o . To ta  t

Hascut  in

1 0
1 5
z0
z>
30
35
40
t,5
50
55
60
65
70

5 2
t l

20
u.
29
30
30
31
39
t z
50
63

ô l

?
)

a

I

0
9
J

4 1 , 8
1 < A
13,?
1 1 , 8
1 5 , 6
17,2
1 8 , 1
1 7 , 5
1 9 , 9
z 1  , o
20,6
16,3
l z , ô
7 . 6

17,t,
5 5  , 8
18,2
\ 4 . ô

4 t  , 9
4,t ,2
4 0 , 5
33,9
3 1 , 6
26,2
17,t,
1 3 , 9
8 - 3

0 , 0
0 , 0

7 ,1
ç n

z ,z
l r l
0 , 9
0 , 8
0 , 6
o , 1
o,z
o , 2
0 , 2

0 , 0
0 ,  1
5 , 9
7 1

j , 6

8 , 8
4 , 1
L , 3
) ,  1

1 r 6
1 , 0

0 . 6

0 , 0
0 , 0
0 , 0
o 1 4
0 , 9
0 , 8
1 , r
I  r L

o , 7
o , 1
012
0 r l
0 r  l
0 , 0

0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
1
0
I

0
8
6
I

9
I
I
9
9
0
9
0
9
5

'100,0

1 0 0 , 0
1  00 ,00
100,00
1 00 ,00
1o0,00
100,00
100, o0
1 0o,00
10û,00
100,00
1O0,00
100,0o
100,00

I o t ô  [ 33 ,8 2 ? , 9 3 6 , 1 z ,z 3 , 0 o , 1 1 , 6 100,00

témin in

,
10
15
20
25
30
35
40
t 5
50
55
60
65
70

52,3
19,1
23,5
3 0 ,  I
1 1  , 5

. t 8 , 3
57, t
68 .2
7 t  ,7
82,7
& r 6
92,0
93,?
91.5

l0
1 0
9

1 Z
l )

1 2

1 l

6

3
I

0
7
t

6

7

9
9
9
9

0
. i ô

5 7

:36
i 1
2f
1 5
1 0
6
5

I

ô
t

z
6
)
0
9
6

I

9
6
I

0 , 0
0 , 0
3 , 7
7 , o
5 , 7
3 , 6
2 , t l
1 , 2
0 , 5
0 r 5
0 , 1
o , 1
0 , 0
0 . 1

0 , 0
U ,  I
t , ,2

3 , 0

1 , 8
t , l

0 , 6
0 , 3
0 , 1
0 , 1
u _  t

0
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
n

0
0
0
I

3
2
z
I

1
1
1
0
0
o

5
I

0
0
0
0
o
0
0
0
0
I

I

I

0

5
T

7

7
8
I
9
9
0
0
a

1 0 0
100
100
100
100
100
100
100
100
1 0 0
100
100
100
100

o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0

Tota  t { . ô ,  I 29,2  r 2 , 3 ' I  
,8 0 , 1 1 s 1 0 0 , 0

Deux sexes Sans
n i veau

P r  i m .
t -  J

P r  i m .
4 e t +

Pos t -
Pc im .

Secord- Super- l t .D  - I o t a  L

7

t <

20
25
30

40
15
50
55
60
65
T U

52,t
1 8 , 6
2 1  , 8

35,7
39,1
4 t , 2
> 1 ,  I
q o 1

65,7
69,8
7 9 , 5
83,  0

t  1 , g
32,2
1 ? , 1
10,7' 1 4 , 1

1 5 , 1
1 Â  1

1 5 , 1
1 5 , 1

' r3 ,2
9 , t
7 , 6

o , 7
g ù ,  I

r .7 .9
39, t
3 8 , 2
3 3 , 6
27,3
2 1 , 1
I t . l

7 , 9
1 . 9

0 , 0
0 , o

7 ,2
5 , 4
2 , 9
1 , 8
1 , 0
o , 7
o , 1
0 . 2
0 , 1
0 , 1
0 . 1

0 , 0
0 , 1
< ^

6 . 0
1 , O
é , t

2 , 8
j , 0

1 , 0
n <
0 . 4

0 , 0
0 , 0
0 , 0
0 , 3
0 , 7
0 , 5
n ' 7

0 ,  6 .
o , 4
n )

o , 2
o , 1
0 , t
0 . 1

5 , 0
1 , 0
0 ; 6
o , 7
0 , 8
0 , 8
ô Q

0 , 8
0 , 8
0 , 9
0 , 9
1 , 0
0 , 9
1 . 7

00
00
00
00
00
00
00
fln

00
00
00
00
00
UU

0
0
n

0
0
0
o
0
o
0
0
o
0
o

I o t a t t  0 , 1 20 ,9 3 2 , 6 2 L o , 2 1 < 1 0 0 , o
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,1.6-1.  Les personnes sans n iveat t  d ' inst r t tc t ion

Pour I'onsetnble du pays, les personnes âgées de 7 ans et plus et

l 'école (tableau'4- l  l)  représentent 40,1%-

Cette proport ion est de 33,8 pour le sexe rl lasculin et de 46,1 pour le sexe férninin- En août

1978, les personnes sans niveau représentaient 6l ,3% de la population. Ainsi il y a une baisse

sensible cJe,3J,$% en 13 ans. Cette baisse de la proportion des personnes sans niveau

d'instruction s'est opérée à peu près dans les mêrnes proportions pour les deux sexes.

Quand on regarde la situation par âge et par sexe, on constate que la proportion des

personnes qui n'ont jamais été à l'école augmente avec l'âge tant chez les filles, que chez les

garçons, si on exclut le groupe d'âges de 7 à 9 ans- [^a situation est presque Ia même pour les

c1eux sexes avant l'âge de 20 ans, puis évolue en fàveur des garçons aux âges supérieurs- Ceci

rérnoigne le tait que I'enseignentent est de plus en plus généralisée pour les enfants des 2 sexes-

La proportion des personnes qui n'ont janrais été à l'école varie de 34,4Vo à Gitarama à 45,l%

à Byumba (voir*tableaû 4.12).

9
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Tableau 4. 12. Poprrlation résidante <le 7 ans et Plus selon le niveatr d'instruction,
le sexe et la préfecture.

P r i m  I
p . i n -

Slper. | | -o - E f l e c t i f

8ùta.e I
.  F3sc- |

reo- |
I o t .  I

3yrnba I
Hâsc 

]

Tor.  I
Cyangugu I

F'. I
I o t -  l

6 i ko.€o.o
l{à3

I o t .
c isenyi

ltas

I o t -

. Has -

I o t -

lx i hjf€o

I !.'-
I  Tot -

I x i o.'y.
|  !" '-
I re!r-

I  Io ( -
l r i s a i i
I Nâs-
I  r*.
I  r o . -

l K i e a t i - v i t t e
i  r ias-

i  I o t  -
lRuherEer i
|  f iôs.
l  r*-
I  Tot -

llasc -

I o t  -

3r. ,3
L 2 L

f 8 ,5

37,6
52 ,1
4 5 , 1

11,3
39 ,0

37,5
5 1  , 8
15,O

5 1  , 9
43 .9

30 .  t
38 .5
31 ,1

36 ,1

3\,0
16,9
10,7

4 : . 0
39,9

l f .  r
1 8 , 8
15,6

35,2
52 ,3
I.t ,z

l f , 8
a6 , l
40 , l

23,6
19. /.
21 , (

22,6
ta ,o
20,2

23,9
19,7
21.4

21,9'17 ,1

19,5

23,3
18,6
20,4

2l,6
I  r8 .3
I  re,8

l 2 t , r
I  20 ,1
|  2 1 . 6
I
|  23 ,1
I  1 9 . 6
I  2 1 , i
I
I  t r . ç
I  16,0
I  t 5 _ 4
I
I 2r,8
I re,o
I  21 ,1

21.7
2 t ,  r
22.9

l 9 ,  r
20,9

15,3

33,7

34,3
26,o
30,0

!6.6
30,9
33,7

31.6
?6,1
30, z

31,1

za,9

3A,5
34,6
16,5

37,?
f r , l
33 ,9

36,9

32,1

30,2
J2,a

r.3,1
37,  r
10,6

31,9
21,5
29,1.

J6, I
29 ,2
32,6

t . 9

1 , 7
2 , 1
1 , 9

'| 
,3

1 , 5

2 , 6
2 , 7

5 , 1
8 . 1
6 ,1

1 , 5

1 . 5

2 ,6
2 , 6
2 , 6

2 ,3

2,2

2 . 2

1 , E
1 , 9
| , 8

2 , O

2,6
2,3

2 .O
o,9
1 , 5

l t , 7
r 3 . a
1L ,3

f .0
l , a
2 , 4

2 , 3't ,7
2 , O

1 , 5

'1 7

3,9

2 , 7

2 ,1

2 ,O

2,O
' t ,6

2 , 7
' t l

2,O

2,1

1 , 9

f , 0
t . 3
2 , 1

0 , f
0 . 1
o , 2

o , I
o,o
0 ,  I

o,2
0 , 0
0 ,  I

0 , 2
0 . o
0 ,  t

0 , f
0 , 1

o , 2
0 . 0
0 . 1

o,z
o,o
0,'r

o ,z
0 , 0
a , l

o ,2
0 ,0
0 , 1

t , 1
3 , 2

0 , o
o , 1

o , 1
0 , 1
o , 2

1 . 6

1 , 6

l . l' t .  I

1 , 5
1 , 1

t , 3
1 , ?
l , l

1 , 9
2 , i
2 . 0

1 , 5
1 . 5
1 , 5

1 , 6
1 , 5
1 , 5

l . l
2 ,3' t , l

1 , 3

t , 3't,z
1 , 2

1 . ,2
1 , 8
a , s

1 , 1
1 , 3
1 , 1

r00 ,0
t00 ,0
to0 ,0

r 00,0
l0o, o
r00, o

100,0
to0,0
100.0

t00,0
100.0'r00, o

100,0
100, o
t 00.0

100.0
100. o
r 00,0

r00 .0
t&),o
1q0,0

rdo,o
loo,B
100 .0

t0o, o
10o ,0't oû.0

100 ,o
100, o
l oo ,0

100 ,0
100, o
100,0

l0o, o
100, o
100 ,  o

29840f
323t55
621758

292082
377377
60f459

1924n
205Ar8
f 295

176397
191101
370801

261365
297569
55593t

tJ390f
3546t 2
688545

216945
55555
5055(l

1756J6
1912?A
366864

355761
361123
7201a7

106644
85364

19205?

271912
3oafr2
5A1é1

12717538
12889r51
156066e2

Le uableau 4. 13 urontre que le niveau d'instruction.par ethnie contlrnlÈ la sttuatton

observée pour I'alphabétisarion - L.l proporrion de ceux qui ne sont pas allés à l'école est plus

ilnporr?.rrte (61,6% avec 58,9% pour les hotrttnes et 68,2% pour les tèrnures) chez les 'autres"

rrv:rntlais- Ce groupe colrprertd principalenrent les Trva et Rrvancjais naturalisés' Cette

lrroponion est la plus tàible chez le grotrpe éthnique tutsi (27,1% avec 223% chcz les hoûrmes

ct J?.97o chez les tènrrnes)-
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De mêrne, les entants de 9 ans qui ont le niveau de première année prirnaire devront être

considérés comnre étant en tiéquentation scolaire dans cette période. tout en considérant que Ie

.rarrx de déperdition esr négligeable à cet âge. En etlèt, ces effectrts représentent les entànts qui

ont comnrencé tardivement. l'école d'une part,.et d'autre part, les entans qui ont redoublé leur

pretnière année- Ainsi, cotnpte tenu de la vraisenrblance de ces hypothèses, tous les enfants de

7 à 9 ans dont le niveau d'instruction a été identifié seront considéré comme ayant tiequenté

l'écoleau cours de l'année scolaire 1990-1991. L'effectif des classes non déterntinés étant faitrle

(1,5%), il sera inclus dans le dénominateur pour le calcul des taux-

4.9.2. Niveau et srnrcnrre de la scolarisation

Selon la réglenrentation de l'enseignernent primaire, l'école est obligatoire et gratuit au

Rwanda- Au t 5/08/ 1991, les tranches d'âges concernés par [a fréquentation scolaire vont de 8

à l4 ans. L'allure des taux par âges de Ia population scolarisée (tableâu 4-17) Drofltre que I'on

est loin d'une scolarisation universelle. Seuls 65,5% des enfars de 8 ans sont effectivement

encore à l' école. Ce pourcentage monte sensiblenlent à l'âge de 9 ans traduisant à la fois les

rentnies tardivç et les redoublements assez frequents à cet âge- L'allure amorce par la suite

une. baisse rég.ulière et constante. De76,57o des enfants de 9 ans qui f'iéquentent l'ecole à l'âge

de 9 ars, on se'retrouve à 46,2% à l'âge de 14 ans- I :
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Tableâu 4,17-

. laf.rx brut de scolarisation primaire 62'3

hraux net de scolarisation prirnaire 56,2
nux brut de sôolarisation secondaire 6'5

- Les élèves qui sont à l'ecole prirnaire rePrésentent 62'3% de la popularion âàée de 8 à

l5ans-Néanrnoins, lapopulat ionenâged'al leràl 'ecolepr i rnaireetqui lat iéqrrenteÎéel let lent

(3 à 15 ans) ne constituent que 56'3%' L'enselnble des personnes qui tréquentent l'école

secondaire représentent 6,5% de la population âgee de 15 à 2i ans'

4. 10. Concltrsion.

Les éléntents de ce chapitre ont montré que le Rwanda n'est pas uh pays d'imrnigration'

 

 

est principaleDrent petrPlé de Rrvaudais, contposc de trois ethnies à irnportance inégale certes'

nriris clont le poids réel est diftlcile à dérernriner. on a totrjotrrs retlrarqtté une tendance de la

p,tlptrlation à s'identitler à I'ethnie politiquernent dotninante, It reste que d'après les données du

recense[lerlr d.aoirt lggl les Huru tbrntent 9l,l% de la population rwandaise, 1s5 lntsl $'47o'

et  les Twa 0,4%. La nattr  ral i -sat iorr  v est  t rès nlarginale '  El lc ne concerr le qt te r l ro ins de 0' l%

<lc la poprrlation de nationali ié rrv;lttt l l tse.

A9e
t o t â [ e

P r i c É i  r e P. i î râ i .e
dâire

| | -o. T o t a t
étève pà. âges

6 l
t l
8 l
e l

l 0  |
t t I
1 2  l
l l l
1 '

I 1 5

l l t
1 1 8
l l e
1 2 0
1 2 1
l 2 )
l 2 l
I ? L

?42ffi
24LO1a
227112
21ATZ5
20?591
192011
fa2769

I ta4357
| 157228
I 153198
1 1 5 1 6 e 3
I t17362
l l 1 5 0 8 3 _
| 125717
| 121s76
I 122892
1 1 1 5 1 3 3
| | 15792
1 1 0 6 6 1 8

52L76
6't727

t4aa30
161612
11 i501

2oaj5
8445

1316

211' 
180
105

37

5614
30598
ta9t3
916é9
94f5t
69295
1a766
28914
1375r

25lf
1211
666
276
204
91

0
0
z'|

150
994

32A7
5263
1719
2936
1432

3TZ
205
125

0
I
L
5
a

1 t3
2r53
sT36

I  8152
| ÙnL
I  8116
| 6911
| 5650
| 3394
| 2060
I  r r f l

0
0
o
0

0
I
I
f

l 8

161
380

o
8a
2r3
zza

86
65
62
5 1
LZ
31

15
14
1 2

52176 |
61727 |

r48A3O I
167?26 |
14318 |
1f2589 |
112618 |
10354r I
72713 l
51299 l
3a127

1 2 7 7 1 7
l 1 9 3 0 6
| 11815
I 9Er8
| 7269
| 1286
I 2885
I 1769

2 1 , 6  |

: : ' :  I

7o.J  I
6e . r  l
6 1 . 6
56,2
t  6 , 2

14.8'14 , f
1 1 , 0
7 ,9

3 , 7
2 , 5

I o t e I f l 501 r5 629f44 a6a308 20262 52587 lofl r455 1173027
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Les qtrelqtres étrangers qtre I'on rencontre proviennent à tbrte rnajorité des pays limitrophes et

s'installÈtlt, pour des raisons protèssionnelles, essen tiellenrent en tùilieu rural oùr vivent environ

94% des Rrvandais- L-a poptrlation rwandaise est tbrtelnent chrétienne (89,8%). Elle parle

quasinrenr une r1êrne langue tnaternelle (le Kinyarwanda). Cette unicité linguistique explique

pcur-être la laible utilisation des langues étrangères au Rrvanda. L-e trançais, 2à* langue

oiticielle à côté dtr Kinyarwanda, n'est parlée qtre par 5'tVo de la population âgée de 6 ans et

plus. Ainsi, cornparadvernent aux aurres pays at'ricaiïs et au regard de ces caractéristiques, on

constate que la poPulation rwandaise a une composition hornogène-

En ce qui conceme le niveair d'instntction de la population on remarque' d'une manière

génénle, qu'il s'est arnélioré par rapport à la sittration de 1978. L'alphabétisation touche de

plus en plus de monde aussi bien chez les hontt es qtre chez les fèmlnes. [æ système educatif

esr égalernent accessible à la plupart des Rrvandais mêrne si la majorité d'enÛe eux s'arrête au

niveau du prirnaire- Les infrastructures Scolaires sont vraisemblablernent bien réParties sul

l,ensernble du territoire puisqu'on. observe pas dè dsparités régionales quânt au niveau

d'instruction ni en ce qui conceme I'alphabérisation -

L'insrruction de la femme a connu un progrès remaiquable pendânt la période intercensitaire

grâcè notariiment à une scolarisation égalitaire des fitles et des garçons entre 7 et 15 ans dans

l;t plu pert des prét-ectrrres.

En revanche, beaucoup d'etlbrts restent à fournir pour que la scolarisation universelle

dès entànts au niveau primaire puisse Se réaliser. Aussi la proportion des personnei qui ont

fréquenté l'école secondaire ou qui la tiéquentent actuellement est jugé très bas. Il y a lieu de

déplorer égalernenr le tàit que le système scolaire ne tàvorise pas une plus gnnde qualitication;

la pluoart des personnes se coiltentant d'trn enseigneltrent général otr technique-

t "
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RUANOA

àgcs Nàs-  fes-  Io t  - f las -  Fe f r -  To t - t {âs-  fen- Iot  -  Q.N'

6  l . r  l . o  f , o  0 . 6  0 . 5  0 , 6
7  8 , A  8 . 8  A , a  2 , 1  2 , 1  z , r
s  24 .1  25 ,1  21 ,9  1 ,7  1 ,6  t , 6
g  r . 3 . 2  t 5 , 1  t t , 1  c , 8  4 , a  1 , 4

10  68 .1  69 .0  64 ,6  2 ,2  2 .2  2 .2
15  I r . . t  TJ .O  73 ,6  r , 7  1 ,9  l , a
20  7 . , 6  68 ,0  7 l  , 2  2 .O  2 ,1  Z .Z
25  6ô ,8  5L ,a  61 .5  2 ,7  3 ,2  2 ,9
f0 66,s 45.5 56,2 Z.A 3,5 1.?
15  (Â ,7  16 .1  50 ,9  f ,O  1 ,5  3 ,7
40  6 f . l  26 .5  L t , l  f . l  5 , 8  1 ,6
15 56,8 19,1 35,9 f,a 6,3 5.?
50  S2 ,s  l l , a  z9 ,o  l , a  5 .3  1 .7
55  11 ,9  8 ,1  Za ,5  1 ,O  t , 7  3 .8
60  l o . l  , . . f  15 ,9  a .1  t . 9  2 ,6
é5 23,a 3,a 12,9 2,9 1,2 Z.O
70  16 ,7  ? ,5  4 ,9  2 .3  0 .9  1 ,5

taux  de  7  60 .0  4 .9  53 ,3  2 .7  3 ,2  3 ,o

l 0 l .  (
97,9
9i,9

95,2
95 ,0

1o1 ,9
t20 ,4
111,9
165,9
'r90.6

166 .1
2i9,4
f {1 ,2
r.iz,1
156,5
t67 ,9
I 1 7 . 1

3 , 7  3 . 5  3 , 6
10 .9  r0 ,9  10 .9
29,1 3O.O 29.5
{4.0 49.€ {,8.9
70 , t  7 t , 2  70 .4
76 ,O 7. .9 75 ,S
16,6 70,5 73,r.
77,5 57,6 64,1
69,6 L9.O 59,1
69,0 LO.6 51.7
66,1 32,3 LA.7
&,6 25,a 11.2
s6,7 17.1 33,7
17,9 I t ,8 28,3
33 ,7  6 ,2  18 .4 .
26 ,3  5 ,O  14 ,9
19 ,O  3 ,1  10 .5
62,7 50,r 56.2

Rsàr|da urbain

6  7 .9  7 ,1  7 ,6  0 .9  0 ,7  0 .4
7  ZZ , r  21 ,5  23 .3  2 .3  1 ,9  2 .1
s  50 ,7  51 , (  5 ' � 1 ,1  C ,O  3 ,5  3 .A
g  67 ,0  71 ,1  69 ,3  .  3 ,2  2 ,3  2 , r

' t 0  83 ,4  82 .8  8J ,1  1 ,0  1 ,o  1 .0
15 a4,A 86,1 85,5 O,9 0.9 O,9
20  36 .3  86 .0  A6 .1  1 ,O  l . l  -  1 .1
25  86 ,6  81 ,8  A1 .5  0 ,9  1 ,5  l .  I
t o  s5 .9  76 ,6  aZ .? '  1 ,1  t ,E  1 ,1
35 aL.7 6a, I  73. I  |  ,2 J_,0 1.9
r , o  a2 ,5  57 ,1  72 , t  1 ,3  a , l  2 ,5
Ls  i r  , 7  . L ,B  62 ,8  r , 5  5 .7  f , (
50  T3 ,O  29 ,1  51 .7  1 .9  5 ,3  3 .6

:5 60,2 18./.  39,t 3,2 t ,S 1.9
60 45.r.  1t,7 26,9 2,9 2,7 Z.A
6 5  3 7 , 7  1 0 . 6  . 2 3 , 2  3 , 0  2 , 3  2 , 6
70  30 ,2  r , ?  16 ,7  2 ,6  2 ,2  2 ,1

taux  de  7  79 .6  71 ,1  75 ,a  l . t  1 .9  1 ,6

10s.9
9t .7
98.0
9{.,5
9 i . 6
93,6

120,9
1a3,1
169.O
rô5,5
r 99,3
|  89,9
231,j
279,1
27/,1
?70,5
241.1
r æ , 0

a . 8  8 . 1  A , 1
221,1 26,1, ?5,t
51,4 51.9 51,4
70,2 T3.A. 72,O
&t1  ô3 .7  a ( , 1
85 .8  a7 . r  86 .4
a7,3 a7.1 A7.2.
a7,5 a3,2 A5,7
87,O 78.1 aJ,6
85 ,9  71 ,1  80 .  I
a3 ,a  61 ,5  7L ,A
79,? 50.5 rÂ.2
71,9 i4,3 55,2
63 ,3  22 ,9  L3 .2
t  a , 3  l t , 1  A . 7
10,7 11,0 25.9
32,A 9,1 l9,O
8t _o 73.3 7/.5

t49

T:rble.ru A.4. t Tarrx d'alphabétisation selon Ie sexe et l'âse par prétècnrre
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Tablcau A.4. I

1 5 0

S â i t  t i r e  c t  d c r i c e Si i  t  t  i re sculcnEnt Iotôt â tÈâtËt isè

PUAHDA RURAL
ages Has- fefr -  Tot t {âs -  Fe f r -  Io t  - h a s -  f e n -  [ o t -  R - t l

6  2 , 8
7  a . l
I  Z i , l
9  L z , O

lo 67 ' t '
15  73 ,7
20 13,5
25 66,9
io  65 .0
15 64.t
a o  6 l  , 5
t5  55 ,1
5 0  5 1 . 9
55 1i,2
60 29,9
65  23 ,0
70 16, / .

râux de 7 58.6
ôns et +

gutaae
6
7

9
l 0
t 5
20

35
1 4 0
l .  4 s
1 5 0

I  ; ô .
1 6"  . '

lans et .
I

2 , A  2 , 8
ô . 1  8 . 1

21 .2  23 ,6
( l , a  L2 ,9
6a.f 67,9
72,2 72,9
66,a 70,0
52,1 59.(
1 \ , 6  54 .  r
3 t . 1  49 .0
25,O t2,3
18 ,4  31 ,5
11,2 28. r
7 .7  2 i . 9
4 , 1  l 5 , 5
t,6 12.6
2 ,3  A ,7

L s , 6  5 1 . 9

9 , t
28. O
( 8 , 4
71 ,3
71,5
70,9
60, f

la, a
3O.4

15 ,7
1 r . 9
6 .4
6 . 2

19  , 5

0 , 6  0 . 5  0 , 6
2 , 1  z , l  2 . 1
1 . 7  1 , 6  1 . 7
t , 9  1 , 9  t . 9
2 . 3  2 . 2  Z , t
l . a  2 , O  1 . 9
z . r  2 , 5  2 , 3
2 . 8  1 , 3  3 .  1
2 . 9  3 , 6  l , f
1 , 1  t , 6  f . 9
3 . 5  5 , 9  1 . 8
r . , o  6 ,1  5 .3
f . 9  5 , 3  1 , 7
1 , O  3 , 7  3 , 4
3 , r ,  1 . 9  2 . 6
2 . 9  1 , 2  2 . O
2 . 1  o . 9  I  . 5
2 - a  3 . 2  3 . O

2 , 9  O , 2  O , 3  O . 3
9  . ?  1 . 5  1 . 6  1 , 5

26 ' , 9  t , o  / . , 5  t  , z
r . 6 . 2  1 , 8  t , 5  ' . , 6

6 a , 8  2 . ?  z , l  z ' 1
7 r  . 9  1 , 9  1 . 9  1 . 9
69-.6 2.5 2,6 2,5
62.6  I ,O 3 .3  3 ,2
s7- -7  3 .2  t  ,o  3 ,6
t  g - -3  L ,O s ,1  1 . ,7
a L , z  L , O  6 , 5  5 . 1
3 6 - 5  t . 1  7 , 3  6 ' 0
r t  - <  1 , 1  6 , a  5 , 7
2 7  . a  L , 1  5 , ,  t  , 9
r ç -  r  3 , 5  2 , 7  3 ' 0

. r e .  r  3 , 6  1 , 8  2 , 6
r o .  g  2 , 7  1  , 5  2 , 0
5 f , 4  3 , 0  3 . 6  3 ' l

6 , 9
2 5  , 6
L L , O
66 .3
6 9 . 1
63, 1
65,O
63,2
60 ,5
59.6
56,9
5 6 . 1
t l . / .
j4;a
2 7  , 6
20 , j
s 7 . 7

'100,6

ça.f
9a,s
9 l , f
9 5 , f
9A,f

100 ,2
1 1 7 , 8
l l 9 . l
161 ,9
169,7
185 ,8
240,0
3 t  5 ,5
t 13,2
171,1
4E9.0
r 1 6 . (

3 , t  3 , 1  3 , t
1 O , 2  r 0 , 2  1 0 . 2
27.8 24.8 za.J
r.6.9 4A,7 17,a
69 .7  70 ,5  70 ,1
75,1 7L,2 71,4
75.6 69,f T2.3
69,8 55,7 62,5
67,9 17,2 57.1
67.6 39,O 52,9
65,0 30,9 17,1
59,1 21,7 39,8

1 t5 .8  16 ,5  32 ,8
117.2 1r,5 27.a
l33 , i  6 ,0  14 ,1
l2s,9 t,8 11,6
l rs .7 3,2 lo ,2
161.4 La,9 s1,9

l .  t  f . l  3 , 2  94 ,3
t o - r  l l , o  1 0 , 7  9 0 . 5
zç .a  32 ,5  l l .  I  90 .5
iE -8  52 .8  50 ,9  90 ,0
t3 ,5  T3 , !  70 ,9  91 ,1
tt.o 76,L 73,A 89,8
to-.6 73.5 72.1 88,2
ss_ t  63 .5  65 ,7  101 .6
s6'.1 56,2 6'�t.3 I l7,J
6L-.5 tt .2 S1.O l l7, I
63-.6 37,O 19,5 l5l ' l
e  r  - o  a .6  12 .5  rL t  . r
60-.2 22.5 37.2 171,L
sr-,s 17,1 32.7 ?to-'9
3a_4 9.s  22,2 J l>.  >
: r .  z  8 . O  l 8 . A  : : 1 ' :
2 t  o  5 . 2  r 2 , 8  J J J . r
60-,7 51, I s6,r 191.1

! o ' o

8ylÂbâ
6  3 . 1  z . a
7  8 . 5  4 , 5
a 2�2,7 23,2
9  L1  , 2  12 ,7

10 67,5 65.6
15 71,2 66,7
20 7t ,O 62,9
25  65 ,7  ! . 6 .1
30  61 .5  35 ,2
l5  60 ,9  26 .1
t , 0  5L ,9  15 .8
tS  L7 ,9  12 .1
5 0  /  1 . 8  7 , 1
5 5  1 8 , 7  t . 8
60  22 .2  2 .6
6 5  1 5 . 6  2 . 3
7 0  1 0 . 5  1 . 6

I t a u x  d e  7  5 7 , 1  4 1 , 4

3 . O  0 . 5  0 , 5  0 ' 5
g . c  I , a  1 , 8  1 , 8

23-,o 1,1 t.3_ :,1
t  2 - o  1 . 4  ( ,  J
e r .  s  2 , 2  2 . r  2 . 2
6 9 , 9  1 . 8  2 . 2  2 , 0
6 A  2  2 . r  2 . 6  2 , 1
s s - e  1 , 0  1 , 6  l . l
< a  -  l  l , l  J . 7  1 , 5
t  3 ' . 6  3 , 7  s , o  L , 3

l r - o  L , f  7 . 1  5 , 9
z a .  r  5 , 9  7 , A  7  ' 9
2 2 , 1  s , 6  6 , 0  > , e
2 o - 5  5 ,  I  1 . 9  L , 1
r t - :  5 , 1  1 , 8  l , l
7  . A  l . O  0 . 8  r . 7
5 . 6  2 . t -  0 , 6  1 . 4

r . ç - l  l - r  3 , L  3 , 2

,i:1 ,à:i 'i:l '3i:î |
\I:i. 1i'3 t:"',i il',t I",i:.1, 1i'j i'.1, :ii:i I',i':l 27'.i . i;3 193:1 I
i;i il,:,i ii;':: ii";,t'
5 l . a  2 0 . 0  1 5 .  r  { l : , :
L 9 , 1  l l , 1  2 4 , 6  4 ' � - \ ' "

l:l:g 2'.i 1i'.2 ii!:à
l r e . s  l . r  e ' 6  1 l : . '
l ' " ' "  ) 2  7 o  1 7 7 . 1

lô:; 
,i'.2 sz'.s 121.e .
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: à

i
:

Iotàt  âtphaÉt i  sésai  (  t  i .e scul  ef tnts a i t  t  i r ê  c t  é c . i r e

Nàs-  fem-  Io t -  R-$
t {às-  fdn-  Io t -

.  âges nas- fe{-  Io( '

r , 9  2 , \  2 , 1  8 l , l
6 , 2  s . 7  6 . 0  |  1 2 , 5

l E , 8  1 9 , 7  l 9 . l  9 1 . 3
Jg ,7  19 ,8  f 9 .8  97 .O
oç-r 69,8 69,5 95,7
zs - t  73 .7  l t - , t  94 .9
76.a 70.6 T3,6 97.9
l l - . 2  se .a  6 f . 8  117 ,3
67.1 (8.0 s7,6 111.9

:f :::l Zi'., i:i'.\-.7 
2a,3 (f,a le'1

iili 'i;,i ,i:ti r:::2
ri,o z-,t 8.2 . t29.t., j  

ca.,t. 51_,3 115.5

Cyangugu

6 ,.t 2.., ,.e 
!:i !: i !: itr tl'.i. :ii ri:i i:i i'.t i'.i

ri i'i 
'*,2 ii:,Ï" i'i ie I'i

ii iJ,,'l i:! ll:l i'1. i:l i:i

Ë *i ?,ioî *li iti itt i,\
,..,:i , ii'i :ti i:ii:i ii:i i'i i'i

zô'.q &.r tl,\ -e-!.9

"i ii:;i ii:,i iil,i'i "tziii *:,i iii'i

i:,i ,::li ;,;;i 'l:i
1',:,2 i3;.2 f13 iï:i

ii,i ii,i ii'i iià'l
f":i ::! ii:i iii:i

Gikongo.o

t *\ ri ri ii 'ii;
ii "'Â;i $,! ii,ii i'i i.i ii
ii 11:;: 1Zi;t iiiii i'i i'i i:,i
ï i; i:l ii': i'i i'i lti

.",- l: , lg:i ,1|: ni'.i i:l l:â t'.i

ri:i i:i :i:;i 'i3:',i
1",:.2 Zi'.l. ll:l it.i
n:;z ii:;i *:i i;i,i
fl:l 12:t 1Ê;i iii:i:.1 lt;1 i1',1 iË:jti, il:; 1l:\ 3::i
1i;,i 1.:2 i!:i !!i.i
2i,1 "t:.1 i\:i l"Z'.1

cisenyi

i ,1'.9 ,i..i ii:l l:i i:i i:i
;  , i :ô 28',6 za.s 9,9 2,e^ 9':
,i i:Ë 2Z::, "r,'1 1'.i !:i 1'.i
l ;  ;L ' . ,  os.o 7z' ,1 r .5 z '1 1 '9
)o i ' ,2 ss.s oe .r  ?,9 - ' � .9 : ' :
i ;  

'6; ',, 
,.2'., 5L',6 2..e 3'5 :.:

rt z,;:i 1:.t 2i:2 i:) i:! i'j
4 0  6 5 . 0  z L , t  1 2 , 8  l , l  : ' :  i ' :
t s  e o . s  1 8 . 5  l 6 . e  1 . 9  ) , :  : ' :
5 0  5 7 , s  l l . l  J o , l  1 , 1  : , 1  l ' :

:: i1:3 i'i 11'.1 j:i i:{ i:i
; ;  ta' . t  3' .? rr, .r  2.a r.2 l '9

.."" :i, il:j .î:: ;s:: i'.i 2'.2 l:l



S a i t  t i r e  e (  é c r i r e Sa i t  I i r e  seu temen t I o t a t  a t p h a b é t i s é

a g e s  H a s -  F e m -  T o t H a s -  F e m -  f o t H a s  -  f e m -  . f o t  -  R . H

G i tarama

6  ? , 6  ? , 5  2 , 5  0 , 3  0 , I  0 , 3
7  9 , O  1 0 , 2  9 , 6  ? , O  2 , 2  2 , 1
I  3 0 , 4  3 ? , t  3 1 , 4  5 , o  5 , t ,  5 , ?
9  5 1  , 7  5 5  , 7  5 3 , 7  a , t  1 , t ,  L , t' t 0  7 0 , 7  7 6 , 0  7 3 , t  2 , O  1 , 9  2 , 0

1 5  7 { , 6  8 0 , 1  7 7 , 5  1 , 9  1 , 7  1 , 8
2 0  7 6 , 3  7 8 , 3  7 7 , 3  Z . O  ? , 1  2 , 1
? 5  7 r  , 9  6 6 , 5  6 9 , 1  ? . 8  3 , 2  J , 0
3 0  7 0 , 8  5 7 , t  6 L , 2  2 , 7  3 , 7  3 , 2
1 5  7 1  , 8  1 7  , 8  5 9 , 6  2 , 6  1 , 6  3 , 6
L 0  7 0 , t  3 5 , 1  5 1 , 9  2 , 8  6 , 2  1 , 6
t 5  6 3 , 0  7 5 , 1  4 l , l  3 , 6  6 , 8  5 , 5
5 0  5 9 , 1  1 5 , 4  3 2 , 5  3 , 1  5 , 7  t , 7
5 5  t  8 , 7  1 0 , 8  2 8 , 6  3 , 9  r . , 0  3 , 9
6 0  3 6 , 3  6 , 2  2 0 , 2  3 ,  1  2 , 1  ? , 5
6 5  2 7 . 6  1 , 5  1 6 , 0  ? , 7  1 , 6  ? , 1
7 0  2 1 , O  3 , t ,  1  1 , 4  2 , 3  1 ,  I  1  , 6

t a u x  d e  7  6 3 , t  5 5 , 0  5 9 , 1  ? , 6  3 , 2  ? , 9
a n s  e t  +

2 , 9  2 , 8  2 , 9  1 0 3 , 3
1 l , l  1 2 , t  l l , B  8 8 , 8
i5 ,4  37 ,8  36 ,6  69 ,2
5 6 , 1  6 0 ,  1  5 8 , 1  9 1  , ?
72,7  77  ,9  75 , t ,  90 .9
76 ,5  82  ,0  79  ,3  90 ,  2
7A,2  80 ,4  79 , t ,  69 ,8
7 1  , 6  6 9 , 7  7 2 , 1  1 0 3 , 1
7 3 , 5  6 1  , ?  6 7 , 5  1 2 r , , 3
7 t  ,1  52 , t  63 ,3  138, ' t
7 3 , 1  t 1 , ! .  5 6 , 5  1 6 1  , 3
6 6 , 5  3 2 , 2  t 6 , 6  1 4 8 , 3
6 2 , 1  2 1 , 1  3 7 , 2  1 9 0 , 2
52,6  1r . ,7  32 ,5  316,0
39, t  8 ,3  22 ,7  408,9
3 0 , 3  6 , 1  1 8 , 1  t 9 2 , 5
2 3 , 3  1 , L  1 l , O  t 3 9 , ?
66,0  5a ,?  62 ,0  -  106,4

K i bungo

6  2 , 7
7  7 , a
I 22,9
9  t o , 7

l 0  6 3 ,  B
1 5  7 0 , 0
20 70 ,6
25 6 t  ,7
30 65 ,2
J 5  6 3 , 1
{ 0 .  6 0 , t
t 5 .  5 3 , ?
50 50 ,1

-  5 5  t S , 1
60 , 32,?. ,
6 5 -  Z t  , a  .
7 0  1 7 , 7

tau f  de  7  57 , t
âns  e t  +

1 . 0  ? , 8  0 , J  o , 2  0 , 1
7 , 7  7  . 8  1 , t  1 , t  l , t

2 ! . , 5  2 3 , 7  3 , 3  3 , 1  3 , 2
1 3 , 9  1 2 , 3  3 , 6  3 . 5  3 , 6
6 5 , 5  & , 7  1 , 7  1 , 8  1 , 9
6 9 , 7  6 9 , 8  1 , 5  1  , 6  1 , 5
6 4 , 0  6 7  , ?  1 , 9  Z , O  1 , 9
5 0 , 5  5 7 , 5  2 , 2  2 , 6  Z , t
t  6 , 2  5 5 , 6  ? , 1  2 , 6  ? , 1
J 6 , 0  "  L 9 , 6  ? , 3  3 , 2  2 , 7
26,2  13 ,2  2 ,7  1 ,O '3 ,3

1 8 , 6  3 t  , 9  3 , 2  t  , 5  3 , 8
1 2 , 0  2 9 , 7  3 , 3  1 , 1  3 , 7
9 , 3  2 6 , .  3 , 3  3  2  3 . 2
5  , 6  1 7  , 1  3 , 1  2 , 1  . .  2 , 6
5 , 5  ' 1 4 , 0  3 , 0  1 , 5  2 , 1 .
3 , 3  9 , 2  1 . 9  l , I  r , t

4 5 , 8  5 1 . 5  ? . 2  2 . 1  2 - i

1 , 0  3 , 1  3 , 1  9 2 , a
. 9 , 2  9 , 1  9 ,  1  1 0 2 , 6

?6,2  27 ,6  2 .6 ,9  92 ,1
( t , t  4 7 , L  L S , g  9 1 , 3
65,5  .  67 ,3  66 , t  9 i ,5
7 1  , 5  

'  7 1  , 2  7 1  , ( .  9 7 , 6
7 2 , 5  6 6 , 0  6 9 , 1  1 0 2 , 9
66,9  53 ,1  59 ,9  122,2
67,3  48 ,8  58 ,0  135,1
65,1 39,2 52,3 168,5
63,  0  30  ,?  16  ,5  ?05 ,7
56,3  23 ,O 38,8  219,3
53 ,7  16 ,  1  33 ,1  286,5
L8, t  12 ,5  29  ,6  35  I  ,5
3 5 , 3  7  , 7  z o  , a  3 6 L  , 6
2 7  , 7  7  , A  1 6 , 1  3 0 9 , 2
1 9  , 6  / . , 3  1 0 . 6  3 1 7  , 5
5 9 , 6  t  8 , 3  5 3 , 8  1 1 7 , 7

K i buye

6  ? , 6  2 , 8  2 , 7  0 , 6  0 , t  0 , 5
7  6 , 6  7 , 2  6 , 9  2 . 0  2 , o  2 , o
I  1 8 , O  t 8 , 3  1 8 , 2  L , 6  1 , 1  1 , 3
9  3 3 , 0  3 6 , 6  3 L  , 8  5  , Z  t  , 8  5  , 0

1 0  6 1 ,  1  6 5  , 3  6 t  , 2  2 , 9  2 , 7  2  , 8
1 5  7 4 , 7  T 3  , O  7 3 , 9  1  . 9  2 , O  1 , 9
2 0  7 6 , 5  6 8 , 7  7 2 , t  2 , 1  ? , 2  2 , 1
? 5  6 7  , o  5 0 , 5  5 8 , 3  l ,  1  3  . t  3  , 2
3 0  6 4  , 9  t  2 , O  5 3 , 2  3 , 2  3 , 6  3 , 5
3 5  6 6 , 9  3 4 , 8  5 0 , 3  3 , ?  t , ?  3 , 7
4 0  6 7  , A  2 6 . 0  L 5  , 6  2 , 9  5 ,  I  4  , 0
t 5  5 9 , 9  1 8 . 3  3 6 , 3  3 . 5  5 , 1  t . 6
5 0  5 3 , 6  9 , 7  2 6 , 9  3 , 9  4 , 0  4 , 0
5 5  t 3 , 6  6 , 6  ? 3 , 5  3 , 6  2 , 9  3 , 2
6 0  3 1  , 2  J , 8  1 6 , r .  3 , 1  1 . 4  2 , 3
6 5 .  2 t , 6  j . 5  1 3 , 7  3 , ?  0 , 8  2 , O
7 0  1 8 , 9  2 , 1  1 0 , 5  2 , 6  0 , 5  1 , 6

t a u x  d e  7  5 7 . 6  4 1 , 1  5 0 , 6  3 , O  i ,  t  i , 0
âns e t  +

3 , 2  3 , 2  3 , 2  9 3 . 9
8 , 6  9 , 2  8 , 9  9 3 , 6

?2,6  22 , t  22 ,5  96 .6
3 8 , 3  t , 1  , 1  3 9 , 9  8 9 , 2
6 6 , 1  6 8 , 1  6 7 , 1  9 3 , 8
76 ,7  75  ,D 75  ,a  98 .  1
7 8 , 6  7 1  , O -  7 . . 5  9 6 . 1
7 0 , 0  5 3 , 9  6 1 , 5  l  1 6 , 6
68,  1  r .S  ,6  56  ,6  1 r .2  .O
7 A , 1  1 9 , 0  5 4 , O  1 6 6 , 9
5 9  , 9  3 1 , O  t  9 , 6  ? O 7 , 5
6 3 , L  2 l . B  4 0 , 9  2 0 2 , 6
s 7 , 5  .  l - 1 . 7  3 0 , 8  2 6 7 , 5
t 7 , z  9 , 5  ? 6 . 7  4 1 5 , 1
3 4 . 5  5 , 2  1 8 , 7  5 æ , t
2 7  , 8  4 . 3  1 5 , 7  6 1 0 , 8
2 1  . 5  2 , 9  1 2 , 1  7 1 1 , 6
6 0 , 6  t 7 . 2  5 1 , 6  1 1 7 . 8
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Tableau A.4.1 1ryx <l 'a lphabét isat ion selorr le sexe et l 'âge par préfècttrre

3

a

s a i t  t i r e  e t  é c i i r e S a i t  t i r e  s c u t e r ' . ' n t I o t a t  a tphabé t i sÉ

âges l ' las-  Fern- Tot H J s .  f c m -  I o t Has -  Fem-  To t  -  R  -H

K i g a t  i

6  2 , 1  z , o
7  6 , 2  6 , \
I  20 ,0  21 ,6
9  4 0 . 6  ( . 2 , 9

10 69 ,5  72 ,0
15 7'7,3 79,t,
20  76 ,7  T3,O
25 69,7  58 ,1
fo  67 ,9  17 ,1
35 6r. ,9 35,3
40 59 ,  t  Z t  ,9
t  5  5 ? , 3  1 8 , 3
50 t  8 ,5  10 ,7
5 5  3 8 , 3 '  6 , 3
60 21  ,3  -2 ,9
6 5  1 8 , 1  2 , 9
7A 12,9  2 ,1

taux de 7 60,2 t9,5
ans ei +

)
6

? n

70
7B

6t
57
50
4 l
3t,
Z I

2 1
12
10
7

5t

0  0 , 2  0
z  7 , 1  0
6  f , (  3
7  1 . . 3  I -

8  1 , 9  t
J  t , ô  |

9  1 , 9  Z
a 2 , t l
7  2 , 6  l
s  ? , 7  J
8  1 , 5  5
0 3 , 9 5
8 3 . 8 5
6  T . , L  3
3 2 . 8  1
o z , t I
0  2 , 0  0
8 2 , t 2

2 0
9 l
5 l
5 a
o l

6 1

. ) a
1 2
5 l
9 3
6 L
9 5
6 t
5 ' 3
3 2
0 1
Ô l

8 2

?
o
5

8
6
I

c

I

3
5
0
8
9
0
(
3
6

2 , 3  2
l , ê  r

23,t, 25
t t , g  r . 7
71 ,r,  73
78,9 80
7a,6  75
7 2 , 1  6 1
70,6  50
67,6 19
6?,6  30
56,2  2 t
52,1, 16
12,6 9
27,1  I
zo,5 3
1 t , 9  2
62.6 52

7-,2
7 )

2 1  , 2
t  6 , 1
72,6
79,9
77,O
66,A
60,  B
53,3
16,1
3 8 , 9
3 2 ; 6
25,5
1{ . ,3
1 1 , 6

6 . <
s7. t*

t
z
I

9
l
z

2
5
?
J
7
2
9
9
3

1 0 5 , O
9 ô . 8
9 1  , Z
9 1  , 9
9 3 , 6
96,3

106.4
1 ? Z , t
7 t  5 , 1
169,0
244,6
1 9 8 , 6
263,3
t  05 ,2
5  1 3 , 6
L 6 Z , A
t  1 5 , 7
1 1 6 . 6

K i s a t i - V i t t e

6  9 , 1  8
7 25,9 ?9
s  57 ,5  5B
9. 75,2 79

10 87,3 85
15 88,6 88
20 B?,8 88
25 B9,7 66
50 89,7 A?
35 ffi,J 75
to  85 ,8  66
45 8?,9 51
50 TT,3 34' 
55 6t ,-? z1
60 t  9 ,5  12
6 5  4 1  , 1  1 1
70 35 ,8  6

taux de 7 8t ,3 77

9 9
6 2 7
8 5 8

9 8 6
) ô{t

9 8 9
0 8 9
3 8 7
7 8 3
0 7 8
0 7 1
9 5 9
0 4 5
5 2 9
ç z >
7 1 7
4 8 1

0 0

2 3
1 2
6 0
6 0
4 0
2 0
0 0
7 0
6 0
f n
3 1
v a

8 1
9 ?
ô a

9  0 . 6  0 , 8
o  1 , 6  7 , 9
6  2 , 8  3 , 2
1  1 , 5  1 , 8
5  0 , 7  0 , 6
7  0 , 7  0 , 7
7  0 , 8  0 , 8
7  1 , ?  0 , 9
7  1 , 3  1 , 0
8  ? ,5  1 -1
8  3 , 0  1 , 6
9  t , 0  2 , 1
1  1 . , 7  -  2 , 6
I  j . 9  3 . 1
t  2 , ?  | , 8
7  2 , 0  2 , 3
J  ) . )  ) , u
9  l  - / .  1 , 2

1 0 , 0  9 , 7  9 , 8  1 0 6
2 7  , 9  3 1  , 1  2 9 , 7  9 0
6 1  , 1  6 1  , 7  6 1  , / .  9 6
T7,3  81  .2  79 ,2  e6
87 ,8 s.6 87,2 9!.
89.1 89,2 89,2 93
90,5  a9 ,7  90 ,2  1?6
90,4  B7,Z  89 ,1  152
90,5  81 ,6  87 ,9  181
89.1 78,2 85,2 2OZ
86,6 8,9 8O,2 221
83,8  58 ,O 73,5  ?16
78,4 39 ,7 61 ,9 267
67,0  2 t , ,9  / .8 ,3  i38
5 0 , s  1 1 , 6  3 1 , 6  3 0 6
t  t  , 1  1 3 , 3  2 8 , Z  1 0 6
3 8 , 1  1 0 , O  2 0 , 8  2 3 7
85.3  78 .9  82 , t  :  136

7

2
6

2

6

2
5
5
2
ô
6
ô
5
2

Ruhenger i

6  t , , 1 .  3 , 7  L , O
7  1 0 , 3  9 , 1  - 9 , 7
I  ? t , ,8  ?3  ' t ,  ZL ,1
9  4 2 , 9  1 0 , 8  4 1 . 8

'to 69,7 64,2 66,9
1 5  7 7  , 6  6 7  , 3  7 2 , 3
20 71  ,5  58 ,8  66  ,2
25 67 ,2  t  t , ,9  55  ,L
3 0  6 5 , 1  3 7  , 3  5 0 ,  j

35  65 ,2  28 ,7  ts , t
t . 0  6 1 , 5  2 1 . 0  1 6 , 9
t  5  5 5 , 5  1 5  , 7  1 2 , 0
5 0  5 0 , 0 -  8 , 9  ? 5 , 6
5 5  t z , O  6 ,  I  2 1  , 5
60 28 ,O 1 .3  13 ,8
6 5  ' - 2 1  , O  3 , 2  l l , l
7 0  v , , a  1 , 7  7  , 7

taux  de  7  59  ,O r '0 ,5  t  9  ,?
a n s  e (  +

1 , 5  1 , i  1 , 1 .
L , V  L , 1  4 , 1
8 , 2  7 . 6  7 , 9
6 , 1  7  , 5  7 , 8
3 , 5  1 , 5  3 , 5
1 , 9  3 , ?  ? , 5
z , s  3 , 8  3 , 2
3 , 5  t , 3  3 , 9
3 , 7  L , 6  t  , 2
3 , 6  5 , 9  1 , 8
t , 7  6 . 9  5 , 9
L , 7  6 , 1  5 . 7
L , 9  1 . . 9  t  . 9  .  - -
r . , 5  5 . 0  3 , 6
3 . 9  1  , t  2 , 5
3 , 2  0 , 7  1 , 8
2 , 1  0 , 5  1 , 3
3 . 8  r .  , 3  t  , 1

53
5 l

7A

6€
ôt

ÔL

51

) l

, 9  t  , 9  5 , 1  1 1 5 , 2
, t ,  1 3 , ?  1 3 , 8  1 0 8 , 0
, o  3 1 , 0  3 2 , 0  1 0 4 , 6
, 0  4 8 , 3  t 9 , 6  1 0 0 . 8
,3  67 ,7  70 ,1  103,7
, 1  7 0 , 5  -  7 , , 9  1 0 7 . 8

,0  62 ,6  -  69 , t  109.8
, 7  t g , Z  5 9 , 3  1 2 7 , 0
, 8  1 1  , 9  5 t  , 5  1 4 3 , 8
, 8  3 t , 6  5 0 . 3  1 6 8 , 9

, 2  2 7 , 9  L t  , 8  1 6 6 ; 0

, ?  2 2 , O  3 7 , 7  1 9 0 , / -
.8  13 ,8  30 ,5  273,9
, , ( . '  9 , 2  2 5 , 1  3 7 9 . 6
: . 0  L , 7  1 6 , l  I - 9 7 . 8

, 2  1 , 9  1 3 , 0  5 0 0 , 0
' , 1  2 , 2  9 , 0  6 7 5 , 9
, 2 , 8  r . 4 , 8  5 3 . 3  1 2 t  , 3
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CHAPITRE 5:  ETAT MATRIMONIAL ET NUPTIALITE

5.  l .  In t roduct ion

L'étude de l'état matrimonial et de Ia nuptialité revêt une importance capitâle pour

colnprendre et agir sttr la dynarnique sociale et démographique d'un pays. Au Rrvanda, le

. tnariage est en effet Ie principal élérnent fondateur de Ia cellule familiale er le lieu privilégié,

nlais non exclusif, de la procreation. Exprimée en terrnes statisûques, cette double fonction du

lnariage, sociale et démographique, pourra se traduire par des informations sur le type d,union

(célibataire ou marié; union libre, légale ou coutumière; monogarxe ou polygame), sur l,âge au

prernier mariage, ou encore sur la tiéquence du élibat déf,rnitif-

5-2- Déflnit ion des concepts. problèrnes et l imites des données

' : Lois dtr Recensement Général de la population et de I'habitat de 1991, I'infbrmation sur

l'éiat matrimonial a été collectée en posant la question: Quel esr votre état matrimonial ? I-a

réponse fournie par la personne interrogée à propos de son état matrimonial ou de celui d'un

autre membre du ménage, alors absent ou indisponible, a été enregistrée comme telle. De plus,

la personne en uirion devair préciser le type.d'union. Le,nombre d'épouses a été dernandé au

polygame- 

, 

'

Ci-après sont définis les principaux concepts utilisés dans ce chapitre.

Est célibataire, tout hontme ou toute tèmme qui n'a jamais vécu en union conjugale depuis sa

naissance. Les fèrnmes qui ont des enfants sans avoir été en union coojugale (appelées aussi
" fl I le-rnères ") i son t considérées conl nle des célibataires.

Est nrarié(e) légalenrent, tor.rt homme ou toute fernrne en union conjugale légale, c'est-à-

cl ire en union conrracrée devanr I 'oft ' icier de l 'état civi l .
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Est urarié(e) cotrturnièreltlent, tout hornnre ou toute tettrttle en union conjugale qui a été

concrre avec re consenternent des tarniiles aes époux et selon les tbrr'arités couturnières-

Estenunionl ibre, touthommeoutoutetènrnteenunionconjugaleconcluel ibrementpar

les conjoints sans auctlne formalité légale ou couturllière de mariage'

Es tpo l yga l l l e , t ou tho tnmeenun ioncon juga leavecP lUsd 'une temtne ,que lqueso i t l e

type d'union. La question sur la polygamie a été posée exclusivement aux hommes et le statut

de polygarne l'etnporte sur tous les types de mariage contracté'

Estveut(ve) , touthommeoutoutefemmedont ledern ierconjo intsurv ivant .estdécédé

et qui ne s'est Pas remarié'

Est divorcé(e) ou séparé(e), tout homme ou toute femme dont I'union est légalement

- qui ne vit plus avec son dernier conjoint survivant depuis
rolnpue et. qtli ne s'est pas remane ou

au moins ttn an.

en au premier mariage est une moyenne pondéree des âges au mariage' c'est

u n i n d i c a t e t r r r é s t t m è d u c a ] b n d r i è r d e l a n u p t i a I i t é . � � � � � �

: le nombre O" *tu*"s disuibués selon l'âge'
Leca ]end r i e rdenup t i a l i t ées t l enombreoemanaggs ( l l ) L ! l ugaJv rv |

L.intensité de nuptialité des célibataires est le nornbre moyen de mariages par personne' c'est

lecor t rp lérnentà lde lat iéqt renceducél ibatdét in i t i f .

Laf réqt renceducél ibatdétrn i t i fpot l runecohor tedonnée,est lapropor t iondepersonnes

appartenant à celle-ci qtri restent détlnitivement célibataires- Elle est généralement exprimée en

pour rtr i l le ou en Potlrcentag9'

t

L.âge 'ré<Jian atr preprier urariage est l'âge auquel la moitié de I'efltèctif <Ie cettx qtri se

rnarient sont déjà ttrariés-
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L'âge rnodal au prenrier mariage est l 'âge auquel se produisent Ie plus de mariages.
L' infbrrnation a été col lectée ctans le but de rnettre à jour les in6icateurs exisrant sur l .état
rnatrirttonial et la nrrptialité de la population rwandaise. cet objectif a été atteint. Neanmoins,
trn certain nottlbre de biais et lirnites comnruns à tous les recensements africains et inhérens à
la rnéthodologie de coilecte utilisée sont à signaler. L'interprétation des résulrats de cate
analyse en sera ainsi facilitée. Voici ces biais et lirnites :

- la qtrestion, telle qu'elle a été posée, ne permet pas de savoir si une femme mariée est en union
polyganr ique;

- la réticence à déclarer le type d'union pour certains conjoints des couples en union libre;
- la polygarnie atténue I'irnportance du divorce et du veuvage des hommes, dans Ia mesure où

un hotlrnte polyganre qui perd une de ses femmes par divorce ou par veuvage ne change pas
d'état nratr irnonial; autrement dit,  i l  reste marié.

- un di'orce sLrivi d'un remariage échappe à ra coriecte-
- un ltonittie polyganle peut être sirnultanément en union légate avec I'une de ses femmes ei en

union couturnière ou libre avec une ou plusieurs de ses autres épouses.
- la qtrestion stlr l'état matrimonial telle qu'ell. u âé posée ne permet pas de savoir si une

fèr.rne nrariée est en uniôn monoganrique oû porygamique-

On notera qtre la polygamie est en principe prohibee par la loi de 1962- Cependanr, eUe
est plutôt tolérée dans"la tne$tre oùt, pour décourager la polygamie, I'amende prévue ne se limite
qtr'à un léger irnpôt de quatre cents tiSncs (a00 fis), exigible à chaque polygame pour chac.rne
de ses fèrnrnes supplérnentaires.

5.3. Etor ' ' , ' 'otr i ,noninl . lr  r" populotion ,.éri , l^nt" âgé",t" l2 on, "t pl, , ,

.
Pendant le recensell lent de. 1991, quatre nroclati tés ont été prévues pour l 'état

tt latr i t t t t-rrt ial- I l  s 'agit des célibataires, des nrariés, cles veuts et des séparés et divorcés. Toute
personne en ttnion conjtrgale devait préciser le type d'union, c'est-à-cl ire le mariage lésal- le
r t tar iage couturr r ier ,  r 'ur r ion l ibre ou [ 'u . ion porygarn ique.
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Tous les individus recensés ont été classés par état rnatrimonial confbrrnément aux déflnitions

ci-haut présentées. Les enquêtés, pour lesqtrels I'agenl recenseur n'a pas pu avoir les

infbrltations sur l'état rnatrirnonial, ont été ctasses dans la catégorie des "Non déclarés"-

En vue de taire ressortir le poids rnatrintonial des adolescents, [a population en union a

été répartie en deux groupes à savoir celle âgée de 12 à 20 ans et celle âgée de 2l ans et plus.

L-a proportion de personnes en union avant 2l ans permettra d'avoir une idée sur ia contribution

des adolescents de chaque sexe au mariage.

5 .3 .1 .  Popu la t i on  âeée  de  l 2  à  20  ans

Au dénombrentent du 15 août I991, la population résidante rwandaise âgée de moins de

2l ans était constituée essentiellement de célibataires- En effet, d'après les données du tableau

5.1, 93,9% des hornrnes et 86,9% des femmes étaient encore célibataires- Notts pouvons

néanrnoins constater des proportiôns non négligeables d'unions avant 2l ans dont la plupart sont

des mariages coutumiers et unions libres (voir tableau A.5.3). I\lous avons donc 2,?% des

homnres et99% des femmes en union avant 2l anS. Cette situation sera conltrméedans la

suite, après I'exarnen de Ia structure par âge-et par sexe de la population en union (voir

conrrnentaires dii rableau 5.8.). On rernarque aussi qu'il y a qûatre fois et demi plus dejeunes

tllles Ën union que de jeunes.homrnes- Les données du tableau 5.2 montrent que, quel que soit

le sexe, le mariage avant 2l ans est plus fréquent à la campagne qu'en ville- I-,es proportions

relatives aux autres étas nratrinroniaux sont négligeables. Comme nous pouvons le vcir aux

tableaux 5.1. et 5.3., la proport ion des jeunes gens (âgés de moins de2l ans) pour lesqueis

I'infbrrnation sur l'état rnatrinronial n'a pas pu être collectée est plus élevée que celle des

adultes. aussi bien pour le sexe rl tasculin qtre pour le sexe féminin.

I'

I
I
I
I
I

I
I

I
I
Ip

. F

t
t
I

r l

I
I

I
> ?
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Tableatr 5.1. Répart i t ion (en %) de la poptr lat ion âeée de [2 à 20 ans selon l 'état

ntatr inionial  et  le sexe

Tableau 5-2. Proportions de la poptrlation en trnion âgée de

12 à 20 ans selon le sexq et le mil ierr d'habitat

Sexe Milieu d'habitat

Urbain Rural Total

Masculin
Féminin

0,9
7 q

:

2,3
10,0

% Nombre
absolu

) )

9,9
666,334
695,879

5.3.2 Population âeée de 21 ans et pltts

Dans sa grande nrajorité, la population âgée de 2l ans et plus est en union- Si I 'on se

rétère au tableau 5.3, on renrarque que la proportion des hornrnes célibataires est deux fois plus

iprportante que celle des fèrnntes de rnêrne état rnatrirnonial. Cette dittérence laisse à penser que

le rnariage cles homrnes est plus tarclif que celui des tèrnmes. Mais notrs y reviendrons par la

suite. lors cle I 'exarrten cle l 'âge rl loyen att prettr ier mariage.

Sexe Etat rnatrimonial

Céliba
nire

Pop. en
union

Veufi Divorcés
/Séparés

N . D . Total

Masculin
Féminin

93,9
86,9

) ?
q q

0,0
0 , 1

0 , 1
0,5

3,7
2 ,6

7o Effectifs
absolus

100,0
i00,0

666.334
695.879
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Le vettt'age aifecte beaucoup plus les tèrnrnes que les homnres avec lZ,J% de veuves et

1,8% de veufs. Ce phénomène est dû à des événentents qui frappent différemmenr les

populations des deux sexes. Panni ceux-ci, on peutciter notarnment Ie remariagediff ici le, voire

irnpossible, des veuves, la surmortalité masculine et l'écart d'âge entre homme et femme au

rnotnent du rnariage. On peut noter que la polygamie atténue I'importance réelle du veuvage.

En eftet, la perte d'une femme pour un polygame ne provoque aucun changement d'état

ntatrintonial alors qu'une f'emme mariée à un polygame qui perC son rnari devient veuve. A

contrtrio, un polygame qui meurt rend veuve plus d'une femme.

:

Les femmes divorcées et séparées (5,4%) sont plus nombreuses que les hommes (1,8%)

de ntême sitr.ration rnatrintoniale. Cette différence se justifierait en partie par les difficultés de

rerrtariage pour les tèmrnes-

Tableau 5-3: Répartition (en %) de ia population âeée de
21 ans et olus selon l 'état tnatr inronial et le sexe

Sexe Etat ryratrimonial

Céliba
taire

Pop. en
union

Veufs - Divorcés
/Séparés

N.D. Total

Masculin
Féminin

) 4 4

I  1 , 5
I  I , I

69,2
I R

12,7
1 , 8
5 , 4

0 , 8
l , l

% Elfectifs
absolus

100,0
100.0

r.395.790
t.52t.522

-5 .3 -3  S t ruc ture  de  l 'é ta t  n . la t r i rnon ia l  oar  âee e f  Dar  sexe

La structure de l'état ntatrinronial par âge et par sexe est illustrée par

ct 5 -z qui, pour pcnnettre unc nrei l leure l isibi l i té, ont été gradués

logarithnrique.

les graphiques 5.1

suivant l 'échelle
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La structure de l 'état rnatrintonial de la population rrvandaise présente 6es différences

notables selon l 'âge et le sexe- Cornnte on peut le l ire sur les graplr iques 5.1 et 5.2 et dans Ie

tableau A.5.1. la proport ion des célibataires est très élevée pour [e groupe d'âges de 15 à l9

ans. Elle est de95,3% chez les hortrmes et de 86,2% chez les femtnes. Pour chaque sexe, ei le

cfinrinue rapidernent avec l 'âge. En effet, vers l 'âge de25 à 29 ans pour les hornmes et de 20

à 24 ans pour les f'ernmes, les effectifi des célibataires sont réduits de moitié- Après 50 ars,

ces proportions deviennent très faibles si bien que celle relative aux hommes reste inférieure ou

égale à2,0%, et celle relative aux fèrnmes reste inférieure à 1,0%- Ceci rraduit bien la grande

intensité de la nuptialité au sein de la population rwandaise. Eunt donné la réduction plus

précoce de Ia proportion des célibataires chez les tèrnrnes, on peut déduire que le premier

rnariage de la fernrne est plus précoce, comparé à celui de I'homrne.

La proportion.des unions (nrariages et autres types d'union confondus) varie dans le sens

contraire de celle des célibataires, étant donné que les célibataires qui, pour la première fois,

entrent en union viennent giossir I'effectif de la population en union. Pour les hommes, eile

croît très rapidernent auec l;âge et atteint un maximum de 91,8% dans les groupes d'âges de

50-54 ans et 55-59 ans. Notons qu'en dépit de très legères oscillations, cette proportion paraît

se stabiliser entre 40 et 70 ans avant d'amorcer une bajsse lente avec des valeurs supérieures à

$,A%. La profortion des tèmrnes en union croît tÈs rapidement jusqu'à l'âge de,30 à 39-.ans.

A'partir de 40 ans, elle dirninue très rapidenrent pou.r atteindre une valeur relativement petite

de30,6% vers l'âge de 70 ans. I-a diminution après certains âges, des proportions des hommes

3t des femmes en union, résulterait principalement de la mortalité et du veuvage des conjoints-

Ces proportions d'unions évoluent de côncert avec la proportion des veufs(ves) qui croît avec

l'âge atrssi bien pour le sexe niasculin que pour le sexe féminin. Le rythrne de croissance est

ditterent selon Ie sexe- A 70 ans, les veuts se chiffient à I I ,27o contre 62,9% de veuves.

La proport ion des séparés et divorcés augnrente égalernent avec l 'âge; puis, pour les

tnêrttes nlotif.s que ceux déjà évoqués à propos clu veuvage, elle décroît après 49 ans pour les

horttnres et 44 ans pour les tèrnrnes. L' inrportanr" âiffér.nce entre les deux sexes des

ltroltort iorrs r le poptrlat iorrs err trniort, srrrtorrt atrx âges avarrcés, résulte cles trrr ions rornptres le
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plus souvent par le décès d'un conjoint ou le divorce. Les ternnres sont beaucoup plus affectées

par ce phénornène que les hornrnes car le rernariage est plus favorable aux hommes qu'aux

tè.rr.es. L.effet conjugué du renrariage défavorable à la veuve, de l'écart d'âge entre les

conjoints et de la Surmortalité mascuiine, peut justifier en grande partie cette situation'

La cornparaison de la variation selon l'âge et le sexe du veuvage et' du divorce permet de

constater que le divorce est la cause essentielle de rupture cl'union des hotnmes et des tetnmes

âgées respectivernent de 15 à 49 ans et de 15 à 44 ans- Au derà de 49 ans et de 44 ans pour les

deux sexes respectifs, le veuvage I'emporte. En bref, on consLate qtre l'état lnatrimonial reflète

des realités fort contrastées entre les hommes et les femmes.

Graphique 5-1: Répartit ion (en %) de la population râsidartte âgée de 15 ans et phrs,

sclon létaf Àafrimonitl ct lc groupc d'âgcs. sc-tc m',sculin' 1991
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Graphique 5-2 Rcpartiti<xr (co %) de la Jxrpularion râ\idante àgéc dc t5 ans ct plu\
sclor fétâ( nrr.triruooial ct lc groupc dâ8cs, scxc féoinin, 1991
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.\u .:\
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Groupc. d âge;

+ Gilitretaircs à Poputrtion cn 6fi61 5 Vcuvcs * Divorcécs/Séparécs

s<p.cÉ Tlbta! ^.J-l

, Les données présentées dans le tableatr 5.+ mettent en ér'idence I'influence du qilieu 
:

' d'habitat sur l'état matrimonial de la population- I-a proportion des hommes en union varie de

. - 38.3% en milieu urbain à 49,77o en milieu rural. Pour les femmes, les mêmes indices

' 
deviennent respecûvement 442% er 5l,O%. Après vérification, on remarque que cette

différence n'est pas imputable à I'effet de la structure par âge des populations des deux milieux

d'habitat. On peut plutôt penser à la plus grande difliculté de la prerlière installation à laquelle

se heurtent les jeunes urbains au moment de tbnder un foyer, et noamment lors de I'acquisition

d'un logcment propre- Ces ditTcultés sera.ient en grande partie à l'origil9 _du retard au pretnier

nrariage, plus prononcee en ville qu'à la canrpagne (voir variation de l'âge ntoyen au prerttier

nrariirge selon le nlilieu d'habitat au tableatr 5- l2), -
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Lt tendancc observée chez lcs fronrrncs l:t les Îèû)tnes en rtnion s'inverse quand on

considère les célibataires- Chez les tèntrnes, le veuvage varie peu selon le milieu d'habitat

A propos du pourcentage des divorcés et séparés, la différence enue rlli l ieux d'habiht est nulle

pour les hortttnes et insignifiante potrr les lbrnlnes'

D'après les données presentées dans le tableau 5'5'' lês personnes sans instnlction sont en

urajorité en union, tant chez les honirnes que chez les femmes. Les proportions de.la population

'en 
t,nion sont plus fortes chez les personnes ayant suivi des études supérieures comparativement

à d'autres niveaux d'instruction. Elles sont les plus basses pour le niveau secondaire- cette

tendance est plus marqr.rée chez les horntnes. Il est à noter que I'interprétation de ces données doit

être tàite avec prudence, car elles sont sensibles à la structure par âges des diftérentes populaÙons'

ll esr rrès probable en et-fet que la population des p€rsonnes instruites cst contposéc surtout des

jetrnes, c'esr-à-dire encore à l'&ole. Cette probabilité est encore plus grande pour les têrnmes'

dorrr ['accès à l'école surtout secondaire, et à I'trniversité, est relativernent récent (voir

c l rap i t re  4 ) .

Etat. mat'r imonial-

D i vo rcé  (es )  /
sépà ré  (es  )

V e u f ( v e s )

4 , 1

1 ,  t

I t

7 , O

a , a

4 9  , 7

4 4 . 2

Mascu l in

Urba in

Rural

Fémin in

Urbain

Rural

140 -  924

r - 9 2 1 . 1 9 6

1 1 ?  -  1 s 7

2 - r o o - 2 4 4

100,  o

1 0 0 ,  o

1 O O , O

1 O O ,  O
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En sorttrtre, les variadons relevées des proportions d'union sclon le niveau d'insiruction

llrasqucnt sans doute un etTet d'âge et exprirnent peut-être aussi un mariage tardif.

Tableatr 5.5 : Répartition (en %) de la population âeée de l2 ans et plus selon l'étar matrimonial.
Ie sexe et Ie niveau d'instntction

5 .3.6 Etat rnatr imonial  et  rel ie ion

Les données reprises dans le tableau 5.6 révèlent que la srucrure par état matrinronial,

varie substantiellenrent d'une religion à une autre- Ainsi, pour les homnres, la proportign la plus

taible des célibataires (15,5%) est enregistrée chez les personnes de religion traditionnelle alors

- que f a plus fbrte est partagée entre les ruusuhuans (5O,9 /") et les catholiques (49,9 %). On

trouve la proportion la plus àible de célibataires de sexe féninin Q,a%j clrez les tèurtles de

rel ig ion tradi t ionnel le.  tandis que la olus tbne (38,6%) est observê chez les cathol iques. L:

très taible proportion de célibataires parmi les personnes Qe religion traditionnelle résulterait

.  
d 'un ef tèt  d 'âge. Les données du rableau A.5.2 rnonrrent en ef têt  que les personnes qtr i  se

déclarent de religion traditionnelle sont en Inajoriré âgées de ptrrs de 40 ans (âvec 59J% des

Sexe  e t  n  r veau
d  '  i os t  r uc t  i on

Etât matrimon iaI

céI  - Populal. ion
en union

Veu f Div /sép ND Total

ï Nombre absolu

Hascu l  in
sans  inscruc t ion
Pr imaire
seconda i re
supérieur
ND

J 2 , r

6'1 .2
4 2  , 4
2 4 , \

4 4 ,  I
3 0 , 5
5 4 ,  5
4 0 ,  1

o , 4
o , 7
l - ,

t , o
o , 6
I , I
1 t

1 , O
1 , 4
I , 4

t o o , o
roo, o
100,  o
1OO,  O
1 0 0 , o

6 4 3 - 4 9 5
t  -  2 4 9 . 4 1 r .

l 4 2 . O a 3

' i  - t  
l t _ l

Ensemble 4 6 , 9 4 S , 9 t , 2 t , 2 l , a IOO,  O 2  - 0 6 2 .  L 2 4

Êémin in
sans  i -ns t rucc ion
Pr ima ire
secoildaire
supérieu'r
ND

5 6 , 6
4 0 ,  3

4 O .  9

4 5 ,  3
2 , r
7 , 4

r , 2
r . 1
l , o
o ,  a

2 4 . 9

Loo ,o
1 0 0 , o
1OO,  O
1OO,  O
1OO,  O

t  -  0 4 s . 6 2 3
l - 0 3 1 - 9 6 4

1 A .  0 9 5

Ensemble. 5 0 ,  6 ! , 6 100.  o 2  - 2 \ 7  . 4 0 r
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h()flrrrcs et 69,O% des têmrnes) et probablenrent en union depuis longtcntps-

Cetre explic.etion est renforcée par le regain de popularité qtte contraisscnt les religions

clrrétiennes au Rwanda, er ce au détrirnenr de la religion traditionnelle (voir chapitre 4).

L'analyse qui vient d'être àite au sujet des célibataires expliquerait aussi, la tbrte proponion

<le veuts et de veuves parmi les personnes de religion raditionnelle- En{ln, I'imponance des

<j ivorcés et séparés chez les rnusulmanes Proviendrâit de I'usage de la réprtdiation.

Tableatr 5-6 : Répartition (en %) de la popLrlation âqée de 12 ans et

olrrs selon l'élat matrinronial. le sëxe et la relieion

Sexe  e t  r e l i g i on

Etat matriûonial

cé Iib - Pop - en
un ion

veuf D iv/sé-o Non dét. Totâ I

* Nombre
absolu

M a s c u l i n
caÈho l i que
Pro tes tan te
Àdven t i s t e
l{usu lmane
l rad ib i onneL le
Àutre rêl- igion
sans  re l i g i on
Non déEerminée

4 9  , 9
4 1 ,  B
4 2 , 9
5 0 .  9
r 5 ,  s
4 2 ,  4
4 4 ,  B
L L , 7

4 6 , L
5 4  , 3
5 3  , 4

7 a . o

4 4 ,  a

I , I
o , 9

2 , ô

1 , 1

1 1

1 , 4

o ,1

1 , 4

2 , O
I , O
r . 4
1 , 4

6 0  . 5

1 O O ,  O
100,  o
IOO.  O
1 O O ,  O
1 0 0 .  o
1 O O ,  O
roo, o
1 O O . O

1 . 2 9 0 -  3 7 8
3 ? 5  . 9 t  I
175 -  449

2 ' I  -91r
28  -AA4
24 -253

1 3 6  -  ? 5 3
2 . O 9 5

Ensemble 4 6 , 9 4 A , 9 I , A loo,  o

. Fém in in
cai:hol. ique
Pro tes tan te
Àdven t i s t e
Musu lmane
Trad i t i onne l i e

:Àu ts re  re l i g i on
sans  re l  i g i on
Non déterminée

3 4 ,  6
3 0 ,  a
3 1 ,  O
3 4 ,  A

7 , 4
3 3 ,  4
2 4 , 2

4 , 3

4 4 . 2
5 4 , ' 1

4 A , 2

a , o
a , ' 1
a , o-1  

,6
2 5 , O

4 , 7
1 6 ,  I' t , 9

4 , 3
4 , r
1 , 3
3 , 1
4 . 8

2 , 7

T , 6

! . 4

' > . )

6 4 , 4

roo ,  o
. l oo ,  o

1 O O ,  O
l oo ,o

:  1oo, o
l-oo, o
1OO,  O
1 O O ,  O

r  -  ias -oor
4 4 3  - a 6 1
202 - 104

24 -O29
-  32 .907

3 0  -  0 4 0
' 94 -93'l

1 . 5 1 2

E ns emt) Ie f 5  , 2 5 0 ,  6 8 , 7 t , 6 IOO,  O 2 - 2 1 1  . 4 0 1 -

5.3.7 Types d'union de la populat ion en union

Le ntariage est un concept cottrplexe et ta.iable selon les pays, les cotlttl lues et les

3Èr-
f

religions. Les tbrnres de urariage les plus connues

I 'union l ibre orr  consensuel le,  le lévirat ,  [e r t tar iagc

sonr le tnar iage civ i l ,  couturnier,  rel ig ieux,

rrtonogarttiqtre orr polygarrriqtre etc'
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Qtratre tbrrncs d'union conjugaie coexistent siurultanértrent au Rwanda- Il s'agil du nralage

légal, dtr rnariage cotrturnier, de I'union libre orr consenSuellc et de I'union polygarnique- Le

prariage légal est célébré par un officier de I'état civil- Celui-ci peut être le bourgnrestre de la

conlrnune pour les nationaux ou le préfet de préfecture pour les étrangers- [-es cérérnonies

religierrses pour les croyants viennent après le mariage civil. Tout mariage légal est authentiflé

par un acre oftlciel. Le nrariage coutrrnier est conclu entre les tàrnilles des tuturs conjoints

après paienrent de la dot. L'union polygamique est conclue soit par union libre, soit par rnariage

coururnier. D'après les textes législatits en vigueur, l'âge moyen au premier nrariage est de 2l

ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes- Enfin, Ia plupart des mariages légaul

sont rompus déf'initivement sans I'intervention de la justice-

Sur 100 hornrnes en union conjugale, 94 sont monogames et 6 sont polygames, comme

on peut le lire r.u tableau 5-7- [-e même tableâu montre qu'au niveau national, les hommes en

tunion monogamique, cornprenant les :nariés légalement, les mariés coututnièrement et les unions

libres, représentent respectivern ent 55,37", 16,9% et2l,'1% de tous les hommes en union-

Il est à signaler que les proportions relatives aunariage coutumier et à I'union litrre des

honrures sont légèrement inférieures à ce qu'elles devraient êrre, compre tenu du fait que tout

polygartre qtri, à la date du recensernent, était en union coutumière ou.libre ayec I'une de ses

fènrrnes ou toutes ses tèrnnres, s'est vu attribué le statut de polygame. Si I'on considère la

polygamie séparérnent, on remarque que la bigamie (polygamie à 2 tenlrnes) est la forme de

polygarnie la plus répandue dans le pays avec 87,1% de tous les polygames.

Quant aux lènrrnes en union, 54,5% parmi elles ont contracté un mariage légal,2O3%

trn rrrariage couttrrnier, tandis que 25,2Vo vivent encore en union libre (voir nbleau 5.7)-
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Tableau 5.7 :

('): P.!'1r).l;.or d. 0arlt:iùks I'nûi t€s hon!

5.3.7.1.  Populat ion selon l 'âge et le sexe

Avant de passer cn revue les ditïérents types d'union conjugale, il serait intéressant de
considérer la proportion de la popularion en union selon ['âge et le sexe. [æs infbrmations sonr
tbtrrnies atl tableatt 5-8, Parrrri les horlnres en ucion, on rrouve seulenrent 1,5% qtri sont âges de
ntoins de 2l ans; alors g,e 6,1% des tem'res en trnion appaniennent au même groupe d,âges-

Répartition (en %) des hornrnes

SEXE ET  TYPE D 'UNION

HOHHES

Mariés légaLemert
l lâr iés co{rtumièrement
En  u r i oo  I  i b re
Po tyga lnes  ( * )

To ta l  ho tunes  en  un ion :
- Pourcertage
- Nombre àbsolu

1 6 , 9
2 t , 7

6 , O

roo ,o
I . O O 8 - 5 2 9

Uonôgames .
Polygames

Totàl hornmes en union:
- Pourcentâge
- Nombre absolu

9 4 , O
6 . O

1OO,  O
t - ooa -s29

Polygames à 2 f e.nmes
Polygames à 3 fennnes el- plus

Total ho.ffÂes polygrames:
- Pourcentage
- Nombre absolu

a 7  , 7
1 t  ?

. I O O . O
6 0 . 6 9 5

Mar iées  l éga lemen t
Mar i ées  cou tum iè remen t
E n . u n r o n  I  i b r e

Total fernrnes eo union:
- Pourcenl:age
- Nornbre âbsolu

5 4  , 5
2 0  , 3
2 5 , 2

Loo ,  o
r . t z t . a12
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Orr petrt retnarqtler attssi qtte la plupart <les horntnes (60'0%) et des tèttrtnes (60' I %) en union sont

corrcentrés dans les grotrpes d'âges respectifi <te 25 à 44 ans et de 2l à 39 ans' Jusqu'à 29 ans'

lc pourcentage de tetutues est supérieur à celiri des holurnes' Après cet âge' il dilninue plus

rapidement tout en resunt rntérieure à celui des honrnies- Les sraristiques présent&s dans ce même

tableauillustrent encore une tbis la pe(e des et-t-ectits téminins en union au prollt probablenrent des

slatuts matrimoniaux de veuve et de divorée' Cette pene devienr plus importante' pour les

tènrrtres, à partir du groupe d'âges 4044 ans'

Tableau5.8:.Répart i t ion(enPotrrcentaee)dqlapopulat ionen
rrnion âgée de tans et plus selon le sexe et l'âee

5.3.7.2. Stntcture selon le tyoe d'trnion' i'âse et le sexe

A la lec tu redesg raph iq t res5 .3 '5 .4e tdu rab leauA.5 .3 'nouscons ta tons lap rédo r t t i nance

.e I,union libre sur I'enseurtrle des trois types d'union parnri les jetrnes âgés de l5 à 24 ans'

Apan i rde25ans , [e r t r : - r i age léga l l ' empor te -Lescourbesdesun ions léga les ' cou run r iè rese t

l i t r res< les l ro t t . t t t t eson tape t tp rès la t l t ên rea l l t t r equece l l esdes tè r r r t nes .Ene t . t e t ' l escou rbesdes

rrnions légales lllonrenr progressivenrent pour atteindre les maximâ vers le groupe d'âges de 55-59

:llls po(lr les hontrtres et les tettttttts' avant tl'autorcer ttne décroissance lcllte-

GrouPe
d '  âges

1 1  ?

1 4 .  O

6 , 3
'  4 , 3

1 4 , 5

t 5  , 7
1 0 ,  6

1 , O
6 . 6

t2-20

30-34

40-44
45-49
so-54

60-64

?O e t

'  1oo ,  o
1 , 6 3 2 - 4 5 9

l O O , O
r . 4 5 9 . r 7 2
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L'explication à ce plténorttène serait quc I'atgmentation dcs personnes rlariées légalenrenr résulte

d'rrn transtèrt irnponânt de célibataires qui, annuellenrert, se marient légaternent.

A cetrx-ci s'ajoutent des personnes qui, habituellenrent en union corrtunlière etlou en union libre.

légalisent leur situation.

La courbe de l'rrnion couturnière décroit du jeune au vieil âge- Elle reste en dessous de

celle de ['union libre jusqu'à l'âge de +0-++ ans pour les homrnes et de 30-34 ans pour les fernmes,

[-a situation est inversée après ces groupes d'âges- Cette allure des deux courbes ainsi que l'écart

entre la couôe des unions légales et celles des autres unions se justifieraieot par la regularisation

progressive des unions libres en unions coutumières etlou légales.

[: courbe de la polygarnie croît égalernent avec l'âge, atteint sa vzleur maximale vers l'âge

de 60-6a ans et décroit après- Cene évolution peut s'expliquer de deux âçons. Tout d'abord, les

biens et Ia richesse nécessaires à I'entretien de plusieurs familles ne s'acquièrent généralement

qtr'avec l'âge. [-a comparaison de l'évotution par âge de la polygamie entre 1978 et l99l (voir

tableau A.5.4) montre que, dans I'ensernble, la proportion de polygames a diminué de plus de 50%

au cours de le même période. En ourre, la répartition par âge de la populæion de religion

traditionnelle et sans religion, contèssions ayant-le plus de polygarnes parmi leurs adeptes (voir

tableau 5.20), ténroigne que les jeunes y sont de rnoins en nrpins présents. D'après [es données du

tabteau A.5.5,  on a pour la rel ig ion tradi t ionnel le :74,17o des potygantes qui  sont âgés de 50 ans

et plus et pour les personnes sans religion : 61,2% des polygames qui sont agés de 50 ans er plus).

A la lurnière de ces deux vérificarions, nous pourrions aussi interpréter la tendance de la polygamie

à la hausse avant 60 ans conlme un ^b-don de celle-ci chez les jeunes, pour des raisons

écortotttiques et culturelles. A I'instar d'autres unions, le décès, le vcuvage. et le divorce justifient

s:rns dottte la baisse des proportions après 60 ans- On peur norer que la proportion plus importante

de polvgatnes parnti les adolesccnts (âgés de 12 à 14 ans) est drl à I'et}èt des peti6 chiftles.
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- 
Au niveau du milieu d'habitat, les honrrnes en union légale, coutunrière ou polygarnique

sont plus nombreux en milieu rural qu'en rnilieu urbain avec respectiventent 55,4%, 17,0% et

6,2Vo , en milieu rural, contre 54,5% , l! ,l% et2,7 % , en milieu uôain. l-a monogarnie est plus

populaire chez les urbains que chez les nrraux. Quant aux fernnres, les rnariages légal et

couturnier sont plus fréquents en urilieu nrral qu'en rriilieu urbain. Les proportions respectives

<les deux types d'union dars ces deux rni l ieux d'habi tat  sont de 54,6% et20,5% contre 52,1%

et 16,8%. Inverseurent, la proportion de t'enrrnes en rnion libre est pltrs élevée en milieu urbain

(3 1,0%) qtr 'en rni l ieu runl  (24,97o).  Dans l 'ensenrble,  les di f férences les plrrs i rnportat t tes enlre

rui l içux d'habi tat  conccrnent les trnions l ibres, non]breuses cn vi l le,  et  les unions polygarrr iqLtes

plus i r rrportantes en mi l ierr  rural  (voir  tableau 5.9)-
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Crapbiquc 5,4: Répartitioo dc ta poputatioo ca uai-ol, igéc dc 15 ars ct plu's'

sclon le typc d'uniotr ct lc groupe d'âgc-s' sexe fénrinin' 1991
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El les  représenrent  respec t ivernentg ,6%, ' / ,1%,1 ,1%,  6 ,9  e t  6 ,8%,  p ropor t ions  dont  les  va leurs

si ' r rr t  strpér ietrres à la rnoyenne nai ionale rJe 6,0%'

Tableau 5.10 : Réparti t ion (en %) de la poptrlat on en trnion selon
le type d'rrnion. la préfect re et le sexe

Pré  f  ec  t u re H a r i é ( e s )  t é s a t Ha r i é (es )  cou t Un ions  I  i b res Po tygames To ta t  un ions

RUANOA

HoûrTles
t efrrnes

BUIAR€
Honrn€s
Fenrnes

EYUHBA
HofiYnes
Fetnn€s

CYANGUGU
Hofirn€s
Fe{Imes

G I  KONGORO
Honrres
Fenmes

G I S É N Y I
Ho{rrnes
Fefimes

GI TARAHA
Ho{rmes
Fenmes

K I  BUNCO
Honrnes
Fenrn€s

K I  BUYE
Ho{rtnes
Feûmes

K I G A L I
Ho$roes
Fenmes

K I 6 A L I . V i  (
Horrnes
Fefimes

RUHENGER I
Hofines
Femes

t e

5 5 , 3
5 4 , 5

6 1  , 5
6 1  , ?

5 1  , 6
5 1  , 7

5 7  , 7
< Â  ?

6 û . l
58 ,7

t  z , 1

72 ,2
7 1  , 3

4 1 ,  j
t  o , t

61 ,6
6 1  , 1

57,0
5 6 , 2

5 1  , 2
5 0 . 7

4 8 , l
4 8 9

1 6 . 9

1 3 . 5
1 5 , 3

t ç  Â

t v  _  |

t t  .  I

20.1

1 3 , 0
1 6 . 6

? 1  , Z
? 6 . 1

1 0 , 0
1 1  . 7

3 1  , 0

1 1  , 7
2 0 . 0

17 ,q
1 9 ,  E

1 6 , t

1 6 , 6
2 0 ,  5

2 1  , 7
) < )

2 0 , 0
23,5

25,8
29,?

2 0 , 0
23,3

' t9 ,7

2 1  , 7 .

2 7 , 3
3 1  , 9

l t  . 6
1 7 , O

'. 
22,O 

'

2 t , ,6

13, t
1 7  . O

20,4
z(,.o

? 7 , A
3 1 , 1

2 7 , 7
t 0 , 6

6 , 0

ç n

ô , ô

< 1

O A

3 , 2

< a

7 , 1

ç 1

1 , \

7 , 4

100,0'100,0

1 0 0 , 0
1 0 0 , 0

1 0 0 , 0
1 0 0 , 0

1 0 0 ,  o
1 0 0 , o

1 0 0 ,  0' r  00,0

1 0 0 , 0
1 0 0 , 0

1  00 ,0
1 0 0 , 0

1 0 0 , 0
1 0 0 , 0

. l00 ,0

1 0 0 , 0

I  00 ,0
1 0 0 , 0

1 0 0 . 0
1 0 0 , 0

'100,0

1 0 0 , 0
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5.1.8 Evol t r t ion de t 'é tat  rnat r i rnonie l  ent re [978 ct  199 [

Au cours de la periode intercensiraire allant de t978 à 199 t, la proportion des célibataires

parmi la population résidante de i5 a-ns et pltrs a évolué à la hausse' EIle est passée de38'3%

en 1978 à 40,3 % en l99l pour les horntnes et de 24,A% à 27 'l% pour les iernmes pendant la

rltêrne période. Corollairement, la proportion de la population masculine en union diminue en

passanr  de5g ,0%en  tgTgà5) ,g%en  lgg l ; ce i l ede lapopura t i on  té rn in ineba issede6r ,g%

en t978 à57,3% en l99l- Lrs proportions relatives aux câuses de rupture d'union telles que

le veuvage et le divorce n'ont pas tellenlent varié'

D'une manière générale, l'évolution des proportions de la population en union et de

célibataires reprises dans le tableau 5.1t, rer1ère une légère tendance au vieillissement du

calendrier de la nuptiatitéde la population rwandaise au cours des treize années qui ont ptæedé

le 2èrne recensement- L'analyse de l'âge moyen au prernier mariage qui sera abordée dans

l'étude de la nuptialité, pourra coni-inner cette tendance.

Tableau 5.l l  :

Cél -  iba ta i res

Popu la t ion
en un ion

V e u f  ( v e s )

D ivorcé  (  es  1  /
s é p a r é  {  e s  1

N -  d é t e r m i n é

ç a ô

Ànnée de recensement  e t r  sexe

Eta t  mat r imon ia l

M a s c u I  ! n

1s '7  B  I  1e91

Fém!ninM a s c u l i nFémin  i n

2 ' l  , I

5 ' l  ,3

a q

4 r 4

1 0 0 ,  o

2 4 , o  |  4 0 '  3

a  I  < <  Q
( ) J . r )  

|  
J J , e

1 0 , 6  |  t , q -

3 , s  I  1 , 4

-  |  1 . 1

E n s e m b l e !  roo ,  o  I  t : j ,  .
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5 . 4 .  L a  n u p t i a l i t é

pour I 'analyse cie la nuptial i té, nous considérerons Plus part icul ièrett)ent I ' intensité et l 'âge _

au I er p.rariage- Ensuite, la polyganrie qui est un autre aspect de la nuptialité sera examinée à travers

qrelqres caractéristiques pertinentes. Entln, la corrtparaison internationale et l'évolution des

principaux indices entre les deux recensentents (1978 et 199[) seront présentées-

Cette analyse se fèra à I'aide de la table de nuprialité du mornent et des indicateurs suivants:

- l'âge rnoyen au pretnier mariage
- le calendrier de nuptialité
- I ' intensité de nuptial i té
- la tiéquence du cétibat définitif
- l'âge médian au premier mariage
- l'âge rnodal au premier mariage

5.4. l .  Nuptial i té des célibatai,res

Il s'agit de I'énrde des premiers mariages des é[bataires et des renlariages des veuf(ves) et

des divorcé(es) dans une population donnée. Pour le cas présent, on se limitera aux premiers

rnariages des célibataires.

, 5.:. ,1. I  Tables-de.nuptial i té du mornent

I-a table de nuprialité du rnoment est la table de nupriaiité d'une cohorte trctive qui subirait

à chaque âge la nuptialité observée durant I'année étudiée. La table utilisée dans cette étude est

ct-rlsrlrite à partir de la série des proportions de célibataires réparties par âge et par sexe observées

qui, après ajustentent graphique aux âges exacts, deviennent dans la table, la série des célibataires.

Elte est constituée de quatre colonncs correspondant à quatre variables suivantes:

' r1É:,' *E'-.
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I 'annir .ersaire ou l 'âge exact X débutant à t5 ans, âge st lpposé corl l l t te âge nr inimal au rnariage,

la racine C(15) a été retenrre pour les besoins de cornparaison internat ionale et intercensitaire <j 'une

part, et cornpte tenu de la très thitrle fréquence de rnariages avant cet âge, d'atrtre part;

lc nonrbre de célibataires en % àl'âge exact X représenté par C(x);

lc 11rrnbre cle prerniers nrariages (nrariages réduits) entre les artniversaires X et X*5 représenté par

rn (x . x  *5 ) ;

le quotient de nuptialité qui tnesure la probabilité ou le risque Dour une Personne d'âge X, de se

lrarier enrre les âges X et X+5 représenté par 5n(x) et usuellelnent exprirlté en pour rnille.

l l  est à noter.qu'une tel le table

conune la mortalité et lds rnigrations-

srrpposés rares ou inexistants.

abstraction des facteurs perturbateurs de la nuptialité

plus, Ies mariages avant 15 ans et après 49 ans sont

fait

En

Les tables de nuptialité du monrent reprises dans Ie tableau A.5.6 ainsi que les graphiques 5.5

er 5.6 er 5.7 reflètent la structure de Ia nuptialité de la population nvandaise au l5 août 1991.. Nous

notons alors que les courbes des proportions de célibataires de chaque sexe décroît avec l'âge; cette

évolution érant plus prononcée entre 20 et 44 ans pour les hontntes et entre 15 et 35 ans pottr les

fèrrrrrres. Les proportions passent alors respectivement de88,5 % dans le groupe d'âges de2A-24 ans

^ 4 . 5 %  d a n s l e g r o u p e d ' â g e s  d e 4 0 - 4 4  a n s e t  d e 6 $ , 5 %  e n t r e 2 0 è t 2 5 a n s à 5 , 0 %  e n t r e 3 5 e t 3 9

ans' cette tendance traduit une augnlentation rapide des mariages parmi lgs célibataires dont l'âge

est supérieur à 15 ans pour les fèntntes, et à 20 ans pour les hontmes. L'écart'entre les courbes de

céiibaraires des deux sexes tnet en évidence la precocité du mariage des femmes par rapport à ielui

des hornnres; ce fait est à confirnter par la suite, lors du calcul de l'âge Inoyen au premier mariage-

Les courbes des quotients de. la nuptialitj correspondent à la propension au ntariage. Il est à

ntcntionner qtre les proport ions des tènuues et des horuntes nrari* (en trnion) auglt lentent relativement

lententent jusqu'aux groupes d'âges respectits de 20 à 24 ans ei 25 à 29 ans.
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Graphique 5.5: Proportions rjcs célibataircs dc la tablc <ic

la uuptialité sclou [c scxc, Rw:rnda' 1-991
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( i r : rp l r iqr rc  5.6:  l r , lar iagcs dc la  lab lc  dc
scl<;o lc scxc, l{wlurda,

l a  r rug r t i a l i t é
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.  5 .4:1.2.  IQtenEi té et  ca lendr ier  de la  nupt ia l i té

Il existe deux méthodes de calcul des indices de la nuptialité (âge moyen au premier mariage

et fréquence du célibat déf,rnitif) à savoir la méthode HAJNAL et la méthode des TABLES. Et pour

des raisons techniques, nous avons privilélié la delxième méthode.

Ceci étant, I 'exanten clu tableau 5.l2 rnontre qu'au Rwanda, la tréquence du célibat définit i f

r les l tontntes (3%) est supérieure à cel le des fenrmes (1,%). Ces deux t iéquences signit lent que sur

100 hontmes et 100 tènrrnes célibataires à l5 ans, seulernent 3 hornrnes et I  t 'ernrne restent

dét ln i t ivernent  cé l ibata i res Dour  d iverses ra isons.

I
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Graplr iquc 5.7: Quot icnrs <Jc la rablc r lc la nupt ial i té
sel<;n Ic sexc, Rrvanda, 1991
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concernant la variation géographique de la fiéquence du célibat définirif, Kiga.li-ville resre
la prét 'ecttrre Ia plus .totrchée, aussi bien pour le ,"*" ,no..ul in que pour le sexg téminin avec les
fréqtrerrces respectives de 6% et de 4%. Quel que soit le sexe, la préf 'ecture de Ruhengeri reste la
ntoitls touchée par le célibat définitif- Les prét'ectures de Byumba, Cyangugu, Gikongoro, Gisenyi,
Kibtrye. Kigali  et Ruhengeri connaissent seulement le plus faible cél ibar définit i f  Téminin. Le mil ieu
trrbain est plus affecté par le cél ibat défrnit i f  que le nri l ieu rural, aussi bien pour le sexe masculin que
pottr le sexe tértt inin- Cette différence est part iel lernent exprirnée par tes variat ions entre préfect.res.

S'agissant dtr calertdrier, les rables de nuptial i té relatives aux célibataires
tablcatr 4.5-6) l l lol l trent que les calenclr iers de la nuptial i té sont étalés clans le
I t t l r r r r i tes étant  p lus éta lé qrre ce lu i  c les tèrnrr res.

des deux sexes (voir

tcnrps; celui des
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Lir  plus grarrde prol)ort iorr  de rr tar iages clcs l tort t tnes.s 'observc cntre 25 ct 30 ans; cel le <ies t-crpr lcs

se si t t re cntre 20 et 25 ans. A 26,4 ans, la nroi t ié de I 'e l ' tèct i f  des honrrnes cél ibataires sont déjà

rnar iés ,  a lo rs  que pour  l cs  l ' cu t r t tes ,  l c  r t tê rne  âge es t  dc  22 ,3  ans .  On peut  s igna le r  auss i  que,

I 'horuure rwandais a plus de cl iance de sc rnarier entre 25 et 35 ans, et  quc la t 'ernme voit  ses clrances

les plus élevées entre 20 et 30 ans.

D'après le tableau 5.12, I 'hornrne rwandais se rnarie plus tard que la tèrnrne rwandaise. Leurs

âges rloyens au prentier ntariage respectifs sont de 26,8 ans et 22,9 ans. Le rnêrne tableau rnet err

relief la variation spatiale du calendrier de la nuptialité. L'âge ntoyen au prernier nrariage, pour les

hornmes varie, en effet, de24,l ans dans la préfecture de Ruhengeri à 30;3 ans dans la préfecture

de Kigali-Ville; et de 21,5 ans dans la préfecture de Gisenyià24,7 ans dans la préfectu.re de Butare,

pour les fernnres. La valeur des écarts entre les âges au premier mariage des deux sexes varie de

2,5 ans dans la préfecture de Ruhengeri à 6,8 ans dans la préfecture de Kigali-Ville. L'écatt

inrportant entre l 'âge au prcrnier rnariage d'un hornrne et celui d'une femme cnregistré en mil icu

.urbain et dans la prétècture de Kigali-Vi l le qui està 100% urbaine, serÀit imputableà I 'exode rural

plus irnportant des hornrnes adultes, à la recherche d'un ernploi. La comparaison du même indicateur

au niveau du rni l ieu d'habitat i l lustrée par les graphiqucsJ.S et 5.9 montre que le mariage est plus

tard i f  en mi l ieu urbain qu 'en nr i i ieu rura l .
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Graphiquc 5.3: I ' repo6ions t jcs hommcs cél ibataircs dc l : r  tatr lc
dc la uuprialité sclou [c milicu d'habitat, RrvancJa, 1l)91
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D'une mzurière générale, on c.onstate donc-que I'intensité et le calendrier de Ia nuptialité

rwarrdaise varient de façon rernarqrrable d'un sexe à I 'autre, 'd'rrne préfècttrre à unc autre et d'un

nri l ieu d'habitat à un autre. Les recherches dérnographiques à venir devraient s' intéresser plus aux

populations des prétèctures de Butare et GiLararna en vue de conf-rrnrer leur conrportenrent

rrtatr inronial proche de celui d'une population urbaine, et le cas échéant, en lrouver les éléments

exol icat i fs .
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Graphiquo 5.9: l ' roport ions dcs t 'smrncs cél ibatairss dc la tablc
dc la nupt i ; rUté scloa lc miUcu d'babitat ,  Rrvenda, 1991
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' l -ab lca t r  
5 .12 :  Agc  rnoycr r  i r r r  l l r c r r t ie r  r t ra r iagc  c t  l ' réc l t rcncc  c l t r  cé l iba t ,

r lé l ln i t i f  . se lon  le  sexe.  laJ ré fec t r r re  e t  le  rn i l i cu  d 'hab i ta t

P r é  f e c t u r e A M P H ( r )
er r  années

F r é q u e q c e  d u  c é I i b a t
d é f i n i t i f  ( e n  t )

Hommes F  ê m m ê q F  - â  r t -  ê n

v a  I e u  r
a b s o l u e

Honunes Femrnes

B u t a r e
Byunba
Cyangugu
Gikongoro
G iseny i
c i t a rama
Kibungo
Kibuye
K i g a l i
K iga l i -V i I l e
Ruhenger i

2 8 , 4
t <  ' l

2 6  t B
z  I  , v

z l l  ,  o

2 ' l  , 9
2 6 , 2
2 6 , 4
2 '1  t 2
3 o ,  3
2 4  , I

2 4  t 1
2 1 , 6
2 2  , ' I
2 3 , 7
2 L , 5
2 4  , 6
2 2 , O
Z Z , Y

2 2  , 8
2 3  , 5
2 ! , 6

1

3
3

3

6
z

7
7
l

3
't

3
z

5
A

t1

3

3
3
3
3

6
2

2
I
1
1
1
2
2
1
I

I

RWANDA 2 6  t B 2 2 , 9 1

U r b a i n
Rura i

3 0 , 2
z ô r 5 2 2 , g J , I

6 4
1
I

( ' ) :  Agc  n loycn au  l rdn l i c (  r r ra r iagc  ca lcu lé  par  l r  r r ré th r r<Jc  Ha lna l -  Après  véc i t i c i t ion .  t rn  a  c r r r rs ta té  quc  lcs  deur  r t ré th rxJes

I 'n rdu i :< r r t  l cs  r t tè r t tcs  rés t r l ta ts .  Vr r i r  n t i t l r r rdc  dc  ca lcu l  r r t i l i sée  darx :  Mar ruc l  X .  Tcc l rn iqucs ind i r€c tcs  d 'cs t inur t ion

dénrographiquc. Natioro Unics. pp 24 | à ?-|5

5.4.2 Ànalyse différentiel le de lA nuptial i té et du type d'union

Parmi les facteurs déterrninants de l'âge moyen au premier mariage, on peut citer le

niveau d' instruction, la rel igion, et I 'ethnie. Ceux-ci peuvent inf luencer posit ivement ou

négativernent le calendrier de la nuptialité et nrênre ie choix du type d'union. [a variation de :

l'âge moyen au prernier Inariage sera abordée sous trois variables explicatives à savoir la

re l ig ion,  I 'e thn ie et  le  n iveau d ' inst ruct ion.

5 .4 .? .  I  Age  rnoyen  au  p re r r r i e r  rna r iagc

Ort  constate a ins i ,  avec le  tab learr  5 .  [3 ,  une var ia t i< ;n i rnpor tante c le  l 'âge nroyen au

prcr t t ier  r t tar iage se lon la  re l ig ion,  ar rss i  b ier r  porr r  lc  sexe r r rascul in  quc por t r  lc  scxc téru i r r i r r .

'*q-+; 
#
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Cette si t t rat ion pourrai t  ètre part iel lcr l tcnt due aux cxigcttccs clc cl t : tc l t rc rel ig iorr  en rpat ièrc r lc

Inar iage qui di f fèrent <J'une rcl ig ion à une atr tre.  Les l rort l t t res de rel igion traci i t ionnel le se

rrr i rr icr t t  pl t rs tôtqueccrtx d'autrescort l 'cssiorts rcl  ig ictrscs avcc u11 âgc rt toyen atr  prernier rnar iagc

cle 23,5 ans. Les nrar iages rnascul ins lcs plus tardi t 's s 'observent chez les rnusulrnans (27,7 ans)

ct lcs chrét iens (26,8 ans).  A notcr quc clrez les f-enrrnes, les chrét ienres se rnarient plus tard

qtre les rwandaises d'at t t res rel igions.

Tableau 5- 13: Age. rnoyen atr prernier rnariage (cn années)
selon le sexe et la rel ieion

RELIGION HOMMES FEMMES

Chrét ienne
Musulmane
Trad i t i onne l l e
Sans  re l i g ion

2 6  t 8
2 7  t 7
2 3 , 5 '
2 6 t 4

2 3 , O
2 2 t L
2 0 , O
2 L ,  O

Ensemble 2 6 , B 2 2  , 9

L'âge moyen au prenrier nrariage est variable selon I'appartenance ethnique, pour chaque

sexe. D'après le tableau 5.14, le nrariage des -hornmes et des femrnes tutsi sernble plus tardif;

chez les Twa des deux sexes, ainsi que les fernmes étrangères, le rnariage est plus précoce,

colnparativelnent à celui des autrcs ethnies. La différencc entre âges rnoyens au premier

rnariage des différentes ethnies serait liee principalement auK rnoeurs et coutuines matrimoniales

vis-à-vis du rnariage à I'intérieur de chaque ethnie. Cornme on le vera au tableau 5.16, les

tbyers des Twa sont, le plus souvent, fonOes sur l'union matrirnoniale la moins exigeante,

l 'un ion l ibre,  a lors  que ceux des Hutu et  Tuts i  sont ,  à  dorn inance,  tbndés sur  I 'un ion la  p lus

exigeante,  le  rnar iage légal .
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Tat t lea t r  -5 .14  :  Agc  r t t r l yer t  a r r  I r ren t ic r  r t ta r iage (e r t  années)  se lon  lg  sexe
e t  I ' c t l r r r i c  ( o r r  l a  r r a t i o n a l i t é )

ETHN I E HOtl l ,1ES FEMMES

I {u tu
Tu ts i
L w d

Àut re  e thn ie
Etrangers

2 6  , 3
3 o r 3
2 5 , o
2 ' / , L
2 - 7 , O

2 2  , 6
2 5  , 6
2 I  , O
2 3  , 5
2 0 , 1

Ensemble 2 6 , g 2 2  , 9

Au vu des données du tableau 5.15, on rernarque une variation sensible de l 'âge moyen

au premier nrariage d'un'niveau d'instruction à un autre. l-es homnres instruits tendraient à se

lltarier plus tardivernent. L'explication partielle en serait que les honrnres passent plus d'années

sur les bancs de l'école supérieure et retardent aussi l'âge à leur premier mariage. Pour ceux

qui fbnt l'école sccond:tire seulernent, le rctard au rnariage se justifrcrait, cn 1>artic, par le rctard

d'entrer pour la première tbis dans la vie active et I'installaûon économique que connaissent les

jeunes gens, au début de ieur vie protèssionnelle. Cependant, I'instruction des t-enrmes reta-rdent

beaucoup tnoins le rnariage que I'instruction des homrqes. [a principa-I" "uur"""n serait que la

tille, en général, au terme de ses études, n'attend pas I'installation économique pour se marier.

Tableau 5.15 : Age rno.ven arr p.remier mafi3ge (en anné-e-s) selon
le sexe et le niveau d' instnrction

N T V E A U  D ' I N S T R U C T I O N HOMMES FEI'{I'{ES

S a n s  i n s t r u c t . i o n
P r  i m a  i  r e
S e c o n d a  i r e
S u p é r i e u r

2 5  t B
2 6  t 8
2 9  t 6
( * )

2 L  , 5
2 3  , I
1 A '  Ê .

( * )

E n s e m b  I  e 2 6  , 8 ) )  q

( " ) :  C o m p t e  t . e n u  d e  l a  f a i b l e s s e  d e s  e f f e c e i f s  d e  c e  g r o u p e ,  l e s
v a r i a c i o n s  a I é a t . o i r e s  g u !  e n  d é c o u l e n t  r e n d e n c  ! - n o p é r a n t e  ! a  m é c h o d e

H a j n a I

' -alr+:,. .æ
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5 .4  -2 .2  Types  t l ' t r n ion

Le choix  du type d 'un ion poi r r  les t i r t r r rs  conjo ints  dépcnd de p lus iet r rs  thcteurs.  I l  peut

êrre int ' luencé posit ivenrent ou négativcnient par la rel igion pratiquée, le niveau d' instruction

at te in t ,  I 'appar tenance ethnique ou tout  aut re caractér is t ique.  Nous a l lons pouvoi r  le  vér i f ier  en

part ie par I 'analyse des données présentées dans Ie tableau 5. t6.

5.4.2.2.1 Mar iagç légal

Bien que le rnariage légal est l'union la plus répandue dans le pa]'s, la préférence varie

d'une ethnie à une autre, d'une rel igion à une autre et d'un niveau d' instruction à un autre. En

ett 'et. d'après les données du tableau 5.16, le rnariage légai cst plus répandu chez les homnres

(61 ,8%) et les fernrres (59,6%) catholiques que parrni les adeptes d'autres rel igions. C'est

pant)i  les nrusulrnans des deux sexes qu' i l  est le rnoins fréquent, avec 30,9% pout les hommes

et 33,5% pour. les t 'errtrnes. .

Du point de vue ethnique, ce type d'union esl le plus représenté chez la population

rrrariée légalement d'ethnie tutsi,  avec 69p% des hommes et 68,8% des femm'es et le moins

répandu chez I 'ethnie twa avec 19,6% des hommes er. 19,2% des femmes.

On enregistre aussi, une différence de préférence pour le niveau d'instrucûon- C'est

ainsi que les homrnes et les t-ernnres les plus instruis sont, en très grmde majorité, mariés

légaleruent respectivernent à 92,7% et à 93,1%.

5 .4 .2 .2 .2  Mar iage  co t r tu rn iq l

La propor t ior r  des nrar iés coutunr iers  se lon la  re l ig ion,  l 'e thn ie et  le  n iveau d ' inst ruct ion

cfépasse rarenlent  30,0% hornr is  Ies tenrr r rcs d 'e thnie Trva.  Ce type < l ' r rn ion senrb le p lus

fréquent cltez les i iorrtntes rnusulurans et les honrures et les f 'errntes sans appartenance rel igietrse

qt te  c l tez les t l t lè les des d i i tére111g5 ls l io innc c l rpz lec n. ' rçgq11es d 'e thr t ie  Twa qt re chez ce l les
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d 'a t r t res  c t l tn ics  c t  c l t cz -  l cs  l )e rsonncs  nro i r ts  ins t ru i tcs  q r rc  c l rez  cc l l cs  c l  'au t rcs  
n iveat r . r

d ' i n s t r u c t i o n  ( v o i r  t a b l c a t r  5 .  l 6 ) .

5 . 4 . 2 . 2 . 3  [ J n i o n  l i b r e

La proport ion de personnes vivant en état d'union l ibre varie selon la rel igion, I 'ethnie

et le niveau d' instruction avec des valeurs supérieures à cel les du rnariage coutumier. En effet,

les musultnans mariés sont plus nornbreux en union l ibre que les mariés pratiquant d'autres

rel igions. La proport ion des conjoints d'ethnie Twa en union l ibre sont plus importanres que

celles relatives à d'autres ethnies. On observe aussi plus d'unions libres chez les conjoints à bas

niveau d'éttrdes que chez ceux ayant des niveaux d' instnrction plus élevés (voir tableau 5.16).

A I'issue de cette étude différentielle du type d'union, les principaux résultats peuvenl

se résuttter cornnte suit.  Dans l 'ensernble, la rel igion, le niveau d' instruction et I 'appartenance

ethnique semblent avoir une forte int luence sur le type de mariage contmcté,

En ce qui concerne le niveau d'instruction, on remarque que I'union légale I'ernporte sur

les autres types, quel que soit le niveau d'instruclion considéré. Presque pour tous les niveaux

cl 'étude. on a au rttoins 50% d'unions légales.. Le èhoix du type d'union pour les hournres er les

tèrttt t tes plus instruits est orienté beaucoup plus vers le rnariage légai. En d'autres ternres, plus

est élevé le niveau d'érude des conjoints, plus i i  y a de chance qu' i ls se marient légalement.

Quant à I 'cthnie, on constate qus les populations d'etl tnies tutsi et huru prélèrent le

t t rar iage légal  (p l t rs  de 50%) à I 'un ion l ibre et  à  [ 'un ion couturu ière;  les tu ts i  é tanr  p lus

représentés par le r l tariage légal que les hutu. Le choix du type d'union pour-les r\t /a est partagé

entre les t ro is  types d 'un ion.  I - 'un ior r  l ibre to ta l ise à e l le  seule env i ron 50,0To,  le  mar iage

cotr t t r rn ier  30,0% et  le  nrar iage légal  20,0%.

Pottr ce qtr i  est de la rel igion, le nrariage légal est ptus tréquent clrez lds conjoins

ch rét ier rs  cat l ro l  ic  t res-
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.Le nrariage coututtrier est plus préféré par la poptrlatiorr tnariée sans religion des deux sexes'

T a n d i s q t r e l e s r n a r i é s t l t t t s t t l t l i a n s , c o n n a i s s e n t d a v a n t a g e | ' t r n i o n l i b r e .

ll est à noter que

rel igion d'aPPartenance et

les proportions du tableau 5' 16 ont été calculées sur la base de la

non sur la Pratique religieuse'

Tableau 5.16 :

( '  )  :  T(1utc g11i611 ç1r1r. iu1::  l< c(rr t l i r r ld(t<

le niveatt d'instntctton

Type  d 'un ion
Carac tér is t iques
S o c  i o - c u l t u r e l L e s

Union I i tYreMar lage coueumlerMar iage Léga l -

Hommes i rem*"s l i{ommes

Z J t v

2 8 , 2
Z ô t q
1 0 ,

1 8 ,  4

J L . Z

î C  Q

1 5 , 8
5 O ,  I
3 O ,  5
J L ' w

2 4 , 5
2 7 , 2
r <  Q

j r  l

3 0 ,  B

l Q  
' l

a a  (

3 1  , B
1 A  ?

2 9 , 9
3 4 ,  5
2 8 , 4

2 2 , 2
1 3  , 8
4 7  , 9
3 0 ,  1
2 7  , O
) A q

Z J t o

2 ! , o
1 5 ,  6

A A

2 6 , O

, "  q

, ?  q

z l , J

2 1  , 4
z ) t 9

3 o ,  o
1 a  ?

z . o . l
1 5 . 4
- rô  1

2 2 .  J

,  2 L , 6
l a  A

2 2 , O
1 a  Q

1 O ,  5
a o

1 0  ç l

L 4 , 7
L B ,  B
1 A  ,

2 4  t ' l
2 0  , 7
2 0 , 9
2 4 , 8
! 6 , 6

L l t L

L 3 ,  B
2 8 , 8
l J  /  e
1 q  ,

l . b ,  é

1 9 ,  O
1 A  1

1 0 .  B
r q

l - b ,  o

5 9 ,  6
4 8 . 3
4 9  , 7

5 4 , 2
. t  2

2 <  A

5 O ,  6

< ? q

6 B ,  B
L 9 , 2
4 7  , 2
4 ' l  , 4
4 9 , 9

5 3 ,  5
5 3 , 9
l J , o
o ?  l

4 9  , 3

RELIGION
Catho l ique
Pro tes tan te
Àdvent is te
Musu lmane
T r a d ! t i o n n e l l e
Aut re  re l ig ion
Sans re l ig ion
Non déterminé
ETHNIE
Hutu
Tuts i

l w q

A u t r e  e t h n i e
Et rangers
Ethn ie  non decerm'

N I V E À U  D ' I N S T R U C T .
S a n s  i n s t r u c t i o n
P r i m a i r e
Seconda i re
S u p é r i e u r
t t i t t . tu  non dé term'

o J - ? t f

5 O ,  1
5 1 ,  3
3 O , 9
À Â  

' I

4 1 ,  B
3 O , 3
1 6 ,  L

C Â  ?

6 9 . 9
I Y ,  b

5 0 ,  6
4 8  , 9
5 1 ,  1

4 9 , 5
q . "  Q

? 1  1

o' ,  '1

C A Q
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5 .4 .3 .  Po lyga rn ie

Une population est dite potygatne lorsqu'un indiVidu est uni à plus d'un conjoint. Parmi

les sociétés polygarnes, on disringue les sociétés polyandres, dans lesquelles une femme peur êrre

runie sinrultanérnent à plusieurs époux, et les sociétés polygynes, dans lesquelles un hornme peut

être uni à plusieurs épouses. Pour le cas présent, on s'intéressera à la polygynie ou la

polyganrie masculine, la seule union polygarnique connue au Rrvanda-
. ,

Selon le tableau 5.17 ,l'étude du nombre de polygames par religion indique que ceux qui

se déclarent "Sans-religion", ou pratiquant la 'Religion traditionnelle" sont plus polygames que

les adeptes d'autres religions- Ainsi, ces catégories ont respectivement 15,8% et 10,3% de

polygarnes. Nous pouvons aussi noter, bien qu'intolérable par les confessions chritiennes, la

présence de polygantes parmi les chrétiens.

Tableau 5.17: Proportions d'honrnres polygarnes parmi les homnres mariés
selon la religion

Rel - ig !on Ef fec t i f s  abso lus Propo r t i ons  {en  t )

Catho l ique
P r o e e s t a n c e
Àdvent  i s te
l lusu  Imane
Trad i - t ionne l le
À u e r e s  r e l i g i o n s
S a n s  r e l i g i o n
Rel ig ion  non dé terminée

2 6 . 5 4 s' . l s  
. 4 ) 2

6 - 4 5 0
8 1 4

3 - 5 5 4
9 7 2

6 - 8 9 0
470

. . 4 , 5

. .  l , ô

'  o r  )

1 5 ,  B
7  1 5

1 0 ,  3
7 9 , ' l

RWANDA 60 -  69s 6 r O

Les proport ions du tableau 5.18 nrontrent que les niveaux d' instnrction fbnt apparaitre

trtte grande diftérence de proportion de polygarnes- Parrni les hornrnes ayant un nivea.u d'études

élevé (seconclaire ou srrpérieur), les polygarnes sont, en eftet, très rares- La strr-représentation

cles polyganres sans instruci ion potrrrait provenir du l ien entre l 'âge et le niveau d' instrucrion.

Les polygarnes étant en nroyenne plus âgés que le reste de la poptrlat ion, i ls n'ont donc pu

bénétlcier des possibi l i tés d'éducarion acrtrel le-



selon le niveau d' instnrction
Tab leau  5 .18 :

,
. / E

t

5 .4 .4

Les données du tableau 5. i9, bien qu'issues des rècensements exécutes à des dates

clifférentes, pennettenr d'avoir une idee du niveau de la nuptialité rwandaise par rapport à

d'autres pays d'Atrique sub-saharienne. Ces cornparaisons montrent que le calendrier de la

n'prialité rlasculine se situe à peu près au même niveau que ceux du Burkina Faso et du

Calreror-m- Il est plus tardif que celui du Bénin. Concernant la nuptialité féminine, le calendrier

resre pius tardif par rapport à ceux des uois pays considérés à savoir le Burkina.Faso, le

Canrerotin et le Bénin: La différence entre âges moyens au premier qnariage des homtnes et des

t 'enrrnes est très inrportante et varie de 3,9 ans au Rrvanda à l l ,6 ?.ns atr Carneroun-

A propos de la polygarnie, nous no'ron r rlu'elle est faible au Rwanda- En effet, le taux

cle polygamie nvandais est environ quatre fois moins élevé que celui du Cameroun en 1976, cinq

tbis nroins tort que celui du Bénin en 1919, et six tois intérieur à celui du Btrrkina Faso en

I  985 .

N i v e a u  d ' l n s t r u c t i o n E f f e c t i f s '
a b s o l u s

P r o p o r L i o n s  ( e n  ï )

Sans n iveau
Pr ima i re
Seconda i re
Supér ieu r
Niveau non déterminé

3 1 - s 9 2
2't - ' ts9

417
2 l

446

7  ' 7
4 r B
l o

o , 4
3 , 8

Rr+anda 6 0 .  6 9 5 6 , O



avec ceux cle certains pays afr icains atr Srrd dtr Sahara
Ti tb lea t r  5 .19  :

t92

a u  p r e n i  e r  m a r l a g e '

BurkinajF.=o a. rJas
B é n i n  d e  1 , 9 ? 9 -

cameroun de  1976.

( 1 ) :  À 9 e  m o y e n

S o u r c e s :
- RGPH du
-  RGPH du
- RGPH du

5.4.5 Evolut ion de la  nt tp t ia l i té  rwandaise entre 1970 et  l99 l

[-a colrparaison intercensitaire dei principaux indicatettrs de la nuptialité, présentés au

tableau 5.20, ntontre qu'entre 1970 et 1991, l 'âge moyen au prenlier rnariage de I 'homme a

a.gr'enré de 5,i  ans, passant de 21,7 à 26,8 ans. Ceiui de la fènrnie a enregistré une irausse

de 2,8 ans, vanant ainsi de 2o,l i  22,9 ans as cours de la mêtne période- En outre, la

iréquence du célibar détlnit i f  à 50 ans esr. en 1991, deux tbis et derni pour les hotttmes et plus

cle trois tbis pour les terurues cle ce qrr 'el le était,  l3 ans avarlt  le recettsett lent de l99i-

SEXE ET PÀYS INDICATEURS
I
I
I
i

A-I'{PM ( 1) Taux de
po lygamie

Année de I
recensement I

Hommes

Rwanda
Burk ina  Faso
Caneroun
Bén in

Femnes

Rwanda
Burk ina-Faso
Cameroun
B é n i n

2 6  t B  a n s
2 6 , 9  a n s
2 6 , 6  a n s
2 4 , 7  a n s

2 2 , 9  a n s
1 8 ,  O  a n s
1 5 ,  O  a n s
1 8 , 6  a n s

6 r o  e o

3 6 , 0  z
2 3 , 6  z
3 1 ,  O  e o

1 9  9 1
1 9 8 5
r97 6
r979

1 9 9 1
1 9 8 5
L97 6
L 9 ' t 9
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Urre éttule plus approtbndie de la nuptialité nvan<laise devrait être envisagée en vue de

pouvoir idenritier les principales câuses de la tendance au vieillissement du calendrier de la

nuptialiré nvandaise au cours de la periode 1970-91. Elle ponerait notamment sur les

indicateurs les plus saillans de la nuptialité à savoir ['âge moyen au prernier mariage et la

tréquence du cétibat définitif.

Quant à la polygaurie, nous observons que sa fréquence a chuté de 12,5 à 6,O % entre

1978et l99l- On peut donc dire que la polygamie au Rwanda, est un phénornène en disparition

progressive- Si le rythme de diminution du taux de polygamie entre 1978 et l99l se maintenait,

ce demier aueindrait une valeur négtigeable en I'an 20ùt. Ceci serait vrai dans la mesure où

les facteurs ayanr favorisé la baisse dans le passe dont notamment la détérioration des conditions

socio-éconorniques et I'évolution des nrennlités de la population nvandaise vis-à-viidu rnariage,

persrstâlent.

Tableau 5-20 : Princioaux indices sur la nuptialité selon I'année

Sn, . ( r :  €ù . { r : r .  . tun ' :É t l , iquc  d< l97O<t  RCPH. t .  t97 l

Année
d ' o b s e r v a i i o n

Indicateurs

Age molren au
premier ruariage
r ô n  ) h i 6 o <  r

Fréquences de célibat
dé f in i t i . f  à  50  ans
( e n  s )

Taux de
polygaflie

(en  3)

Hcllune s

t  9 7 0
1 9 7 4
1 9 9 r

FeûL.ne s

1 9 7 0
19-7  B
r 9 9 l

2 1  , 9

2 0 , 1
2 r , 2

1 , O
2 , 5 6 , O
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i .5.  Concl trs ion

Au telne dc cette étlde 4e l'ént rnatrirnonial et de la nuptialité, notts potlvons présenter

les indicatetrrs récapitular i ls les pl t rs sai l lants cot l t rne sui t '

une proporrion sans doute non négligable d'hommes et de tèmtnes se marient avant 2l

ans. La religion a le rnilieu d'habiat auraient ttne influence sur l'état matrimonial.

On observe plus d'unions libres chez les hommes de rnoins de 25 ans et les femnres âgées

de moins de 20 ars- Elles sont plus notnbreuses en ville qu'à la canlpagne- A une excepuon

près, les plus tbnes proportions d'union libre se rencontrent dans la région-Nord @yumba'

Ruhengeri et cisenyi) du pays où la populadon "Sans religion" ou pratiquant la religion

traditionnelle est plus fréquente-

Le divorce et la sépararion restent les principales causes de rupture d'unions atr Rrvanda'

ns touchent bear:coup plus les lèntmes que les hommes- l-a tèrnrne se marie plus tôt que

I'honrrne. En moyennç, I'hontnre rwandais se tnarie pour la prernière tbis à 26,8 ans et !a

tèntme à 22,9 ans. Le nranage est plus tardif en niilieu urbain qu'en r.ttilieu mral- L'âge rnoyen

au premier mariage ainsi que [e choix du type d'union par les tuturs conjoins sont intluencés

significativemenr par la religion, I'ethnie et le niveau d'instruction'

S u r c e n t h o m t n e s c é l r b a a i r e s à l 5 a r s , e n v i r o n g T l l n i s s e n r p a r s e m a r i e r a u m o i n s u n e

tbis au cours de letrr vre. Parallèlenrent, s,.rr cent fernrnes célibataires, 99 hnissent par

contracter le premier nrariage, Seuletnen-t deux hortrnres er une telÙme restent déltnidventent

célitlataires-

On assiste à une tendance au vieillissement drr calendrier de la ntrptialité rrvandaise, plus

tbrre pour les hon]|rres qrrÈ polrr les tèrnrrres celle-ci est tlise en évidence, d'LIne part par

l'augrnentation dc la proportion de célibataires des deux sexes att dépens de celle des nr;triés,

cr d'autre part, par l'accroisscnrertt <ie l'âge u)oyen atl prertticr lttariagc, atl co(lrs <le la période

t 9 7 0  9 l
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Un cenain notttbre de fàcteurs seraient à la base de la tendance à la hausse de l'âge mor.:_

au prernier rnariage à savoir notarunlcnt les difficultés d'ordre écoaorniqtre atrxquelles se heun.a:

les jeuncs gcrls, dotlt lc rttanqtre dc terres cultivables et <lc travail réntunératerrr, le mone' ::

la dot qLri devient dè pius en plus éler'é, I'augmentation de la dtrréc de scolarisation et :

dirninution de la pression des parents sur leurs enfants en vue du rnariage-
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T: ib lcarr  A-5-  l :
selon l'état rna(rinronial. le sexe et le qrotrpe d'iqes
(posrlllrqlls lu_payt

Etàt  È3t . id,oniat

c é (  i t â t a  i . c s D ivlsép riO I o t à t

l 2 - 1 4
1 5 - 1 9
20 -2L
25-29
i0 - l (
i 5  - 19
t o-\L
.5 -  L9
50 -51
55 -59
50- 61
55-69

91 ,  I
95 .3
77,5
a 1  , 9
1 6 . 9

1 . 9
f . o
2 , o
1 . 5  .
l , l
1 . O

0 . j
2 . 1

20 .9
56 .0
40 .0
68. a
90,9
90,9
9 l  . 8
9 l , a
9 t . z
a9,7
ô3_0

8 . 0
o .o
o , l
0 .1
0 .6
l . o
1 , 7
2.t,

r . , 7
6 , 2

0 , 0
o . l
o.1'
1 , 1
l . a

2 , 6
1 . 0

2 , 4
2 . 1
2 . ' l
l 9

2 , 2' t .  o
o . 3
o , 7
o , 7
o . 7
o . 7
o , ô
o , 7
o , 8
o . 9
2 . 2

1o0 .0
100 .0
100 .0
1 0 0 . 0
r  00 .0
100 .0
100 .0
l  oo ,0
100.o
I  OO.0
I O0.O
'| o0.o
too_o

ï o a a  I 16.9 ( 8 .9 1 , 2 1 . 2 i . 8 l oo ,o

i 5 -  1 9
29- 2L
25 -29

i t - i ç

: 5 - 4 ç
;0 -5 .
> ; -59
63- é{
é5  -69
i 0 e t .

93 ,7
46.2
46,6
' |  6,9
6 , a

2 , O
1 . f
o,ô
o , 7
o , 5
o . 6
1 , 1

I 7
l l , 6
L 9 . 1
75 ,2
8 1 . 9
8 1 . 9
79  , 2
7 t , ô
70 .0
65.2
56 .6
4 8 , 3
i0 -  é

0 . 1
0 , 1

3 , 7

r  0 , 5
15.9
2?,0
27,6
37.O
L 6 , 1
ô ? . 9

0 , o
o , 6
2 .9

6 . 7

6 , 0

L , i
r . 5
o , 9
o . 9
1 , 0
l , ' l
i . 2
l , t
1 , 2
1 . 2
i , a

r  00 .0
1 0 0 , 0
100 ,0
1OO.0
I  OO.0
lOO,O
100 ,0
loo .o
1O0;0
100 ,0
100 .0
100 ,0
lo0 .o

i o i ê t 35,2 5 0 . 6 i , 6 1O0 .0



Groupe
d ' â g e s

Horune s Fenù1re s

Nomt re t l lo$bre

1 2 - 1 4
f 5 - t 9
20-24

3 0 - 3 4

40-44
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9 .
60-64
65-69
7O+

t - 5 0 7
1 - 3 9 6
r - 7 3 C
2 .  1 4 6

2 . 2 a 6
1 - a o 9

! -924
2 . L l A
2 -66 !
2 - 1 8 3
4  . 9 2 3

4 , 8

1 , 6

6 . 3
5 , 4

' t , 5

1 7 .  O

1 .  3 0 0
9'? 6

r - 4 2 6
1 - 9 5 5
2 . 2 9 ' 1
2  -202
2 -2BS
2 - 1 1 4

2 - 9 0 8
3  - 7 9 1
2 - A 2 l

4 , O

4 , 3

6 , 7

To ta l 2 8 - a a 4 L O O ,  O 3 2 . 9 0 7 I O O ,  O

I

I

I. t

i i
J I

)
l

J
Fa

t
I



Tableau 4.5-3:

r lâ l . iés
t  ésà1-

tta|. i és
t ibres

12- 1r.
1 5 -  t 9
20-21
25-29
f0 -34
l5 -39
1A-/.t
45  -49
50 -5 {
55  -59
(fr-6t
65-69

24,3
l l . a

ao,6
52 ,9
59 .0
63,6
6t,,3
6é .1
67 ,3

66,/.
6 t , t

16.6
26.O
21,A
21,1
r8.9 l
1 7 , 1  |
l ( , 6  I
13.7 |
12,1. Ir  r . 4  |12,1 t
r2,3 |
1 5 . 3  |

10.8
57.O
50,a
J6. a
26 ,1
19.6
15 ,0
t2 ,a
I 0 . l
8 . 4

4 .4

21,3

o . 8
1 , 2
2 , t

6 ,8  1
9 , 3  i

1 1 , 4  I
12.4 |
r r ,s  I
l ] . 1  |
1 r . 9  |

f  f f c c r  i  f  r o r a t

100 .0
r00 .o
100 .0
to0 .0
100.o
10o .0
100, o
100 .0
l(X).0
100 .o
:00 .o
|  00 .0
100 .0

1 - 5 2 8
15  -365'| 04 - 560

232 -765
?€{, .€16
223 - 162
115 -6t l
95 -t  67
a9 -430
75 -3/.9
64.936
16 -617
75 _51t

16 ,9 6 , O 100 .0 ' |  -r ,59 -172

Féra i ni n

1 2 -  l (
1 5 - 1 9
20 - 2t-

f o -34
35 -39
ao - 41.
/ . 5 - t 9
5 0 - 5 {
55 -59
60-6t
65 -69
/O er *

( 3 , 5
I 1 , 6
2A,9
t  Z , 9
52,O
60  ,5
6a.L
73 ,6
7 7 , 7
80 ,6
78, r.
77 .A
7 2 . 7

20,2
26,9
2L .O

22,1
20,t
17 ,6
16 .  o
14 .6
1 1 ,  3
r  5 . 6
16 ,4
20 ,7

I  i6 . l
61 .5
47, r
v , 7
6 , ç
19.0
13.9' l o . L

7 , A
6 .  t
6 . O

6 ,6

r00 .o
l  oo ,0

-100,û

loo .o
1OO,0
100 .0
1o0 ,0
1o0 ,0
100 .0
r00 ,0
100 .0
r  00 .o
100 -0

7 -O12
79 - 193

253.a44
317 -a?3
292-912
204 - 691
r32 -O78
92  - t  32
86 - f r2
s7.066
18 .901
26 -r.9A
29 -697

T o t a t 5 t  , 5 20 . l 6 , 2 I  O0 ,0 '| -632 -t 59
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Tableau A.5-4 : Proporiions d'honrrnes oolvgarttes selon le grotroe

d'âqes et I'année de recensettrcnt

Croupe
d !  âges

Ànnée de recensenent

197 A 1 9 9 1

20-24
25-29
3 0 - 3 4
t 5 - 3 9
4 0 - 4 4

5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0  - 6 4

6 5  e t

8 . 9
1 2 , a
L 6 , 5

2 0 , L
2 0 , 4
1 4 ,  6
a 6  , 1

1 , 2
) 4

6 A

q 1
'I 

1 d
' 1 2 , 4

L 2  , 3

Tota I 6 , O

Tableau A.5.5 :  Proport ions d'hornmes polyqarnes de rel is ion
traditionnelle et sans religion selon le groupe d'âses

Gi:oupe Rel ig ion t radi t ionne I  le -  S a n s  R e l i g i o n

Nonibre z Nombre z

1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 1
4 5 - 1 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
5 0 - 6 4
6 5 - 6 9
/ O +

j

I
1 2
4 9

)-20
2 0 t
2 4 0
2 9 r
1 8 1
4 6 3
5 3 6
4 i 5
8 2 2

o , l
o ,  o
o , 3
1 . 4
3 , 4
a - t

6 , 8
a , 2

1 0 , 1

L 3 ,  O

- ! 2 , 2

2 3 , r

2' l
T 2
6 6

4 7 I
5 9 2
6 6 3
656
7 9 5

9 6 6

o 1 7

o , 4
o , 2
l .  o
2 ,  j

6 , 8
4 , 6
9 , 6

1 1 , 5
1 1 , 5
1 1  , O

T o i a  I I O O . O 6 - 8 9 0 l o o ,  o
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Tab leau A.5 .6  -  
' i -ab le  c le  n t rp t ia l i té  c l t r  r t t t l r r ten t  par  sexc '  Rwanda '  l99 l

À n n  i v e r s a  i r e C é l  i b a t a  i r e s
c ( x )

I . {a r rages
m ( x ,  x + 5 )

e u o t i e n t  c i e  n u P t i a l i t é
5 n ( x )  e n  P o u r  m i l L e

r  l : )

f v J

r b  /

J  I )

5'7'7
6 0 3
5 6 5
4 0 0
5 0 0
J J J

Hommes

1 5
2 0
z 3
3 0
3 5
r+ (J

A C

5 0

l 0  0 0
8 8 5
5 9 0
z l u

1 1 0

3 0
z: )

l l )

2 9 5
3 2 0
l t ) u

6 5
l _ )

5

Ferlmes

I f

2 0
z )
3 0
J f

4 0
4 )

5 0

1 0 0  0
6 8 5
2 9 0
l l - f

.50
3 0
_1 3

1 0

J l )

J > )
|  / )
6 5
2 0
l f

:



Tab leau A.5 .7 :  Tab le  de  nuot ia l i té  d t r  r t to rnent  se lon  le  rn i l ie t r  d 'ha i r i ta t .  hornnres .  l99 l

s
I
;
I

I

A n n t v e r s a  l - r e
X

C é t  i b a t a i r e s
c  ( x )

I ' lar iages
m ( x . x + 5 )

Q u o t r e n t  d e  n u p t i a l i c é
5 n ( x )  e n  p o u r  m i l f e

U r b a i n

t l

2 0

3 0
3 5
4 0

5 0

l o 0 0
9 2 5
8 3 5
5 0 0
2 5 5
1 1 5

5 5

/ >
9 0

J J )

2 4 5
1 4 0

4 5
l _ f

1 5
9 7

4 0 1
4 9 0
q , , 1  0

3 9 1
Z L \

R u r a I

_ L )

2 5
3 0

4 0

l o o o
8 7 5
5 8 5
2 5 5
1 0 5

^ ( 1

3 0
z: )

L Z J

290
J J U

1 5 0
6 5
l 0

L25
3 3 1
5 6 4
5 8 8
o l - : ,

2 5 0
I Q  /



bleau A.5.8 :

e u o t i e n t  d e  n u p t i a  I  i t é
5 n  ( x )  e n  p o u r  n i l l e

Mar iages
m ( x , x + 5 )

CéI ibata i res
c ( x )

2 7 5
424
554
432
333
357
1 1 1

2 7 5
3 1 0
2 3 0

8 0
3 5
2 5

1 0 0  0
t z )

4 1 5
1 8 5
I U : )

7 0
4 5
4 0

l )

2 5
3 0
J : )

4 0

) U

3 3 0
552

t r - ' b

5 0 0
250
667

3 3 0
3 7 0
1 9 0

7 0
2 0

5
1 0

1 0 0  0
6 7 0
3 0 0
1 1 0

4 0
2 0
1 5

5

1 5
2 0
z a
3 0

4 0

5 0

1



Tableau A-5.9: Tablc dc nuprialiré du nlonrenr par sexe. Burare. l99l

I
T

203;

l t .
I '

,

1,"3

3

t:
i
l

i ;r i

It
fi
t i

- i

i

Ànn iwersa i re Cé 1 i  bata i  res
c ( x )

Ma r  iages
m ( x . x + 5 )

Quotient de nupt ia I . i I -
5n (  x)  en pour rni lJ,e

Hommes

l )

2 0
2 5
3 0
3 5
4 0

5 0

1 0 0 0
9 1 0
7 4 0
3 7 0
1 5 5

6 5
4 0
2 5

9 0
L 7 0
3 7 0

9 0
2 5
1 5

9 0
L A 7
5 0 0
5 8 1
5 8 1

375

Fenmes

I : )

2 0
z 3

3 0
3 5
4 0

5 0

l o o o
7 9 5
4 4 0
r 7 0

6 5
3 5
2 0
t o

205
3 5 5
2 7 0
r o 5

3 0
1 5
l-o

205
4 4 7
614
6 1 4
462
429
5 0 0

I
: l
:
J
I

I

.

I

; ?
:
;
.

i

: "
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Tableau A-5- l0 : Tatrle de nrrptialité dtr nronrent par sele. Blrurnba. l99l

t -

Ànn iversa i  re
x

cél  ibata i res
c ( x )

Mar iages
m ( x , x + 5 )

Quotient de nupt ial i té
5n (x )  en  pou r  n i l l e

Honnes

-L : )

2 0
2 5
3 0
J f

4 0
4 5
5 0

l o o o
8 4 5
5 0 0
1 9 0

7 5
4 0
3 0
2 0

l L f f

3 4 5
3 1 0
1 1 5

3 5
1 0
1 0

1.55
4 0 4
620
6 0 5
467
250
3 3 3

Fenmes
1 5
2 0
2 5
3 0

4 0

5 0

1 0  0 0
5 8 0
220

7 5
4 0
2 5
-L:)

1 0

420
3 6 0
r45

3 5
1 5
10

5

420
621
659
467
3 7 5
4 0 0
3 3 3



i
I

' i . l

205

Tableau A.5.1l: Table de nuptialité d{ rrtoment par sexe. Cyangtrgtr' l99l

t i
I ' ."t

h
- l
- - l

rl
' . 1
t l
t i
.r. I

F
I

i
1

t ;
I
t ' :

I

; l
t f

I

Ann i  versa i re céI ibata i res
c ( x )

Mar iages
n ( x , x + 5 )

euoLient de nupt ial i té
5n (x )  en  pou r  n i l l e

9 0
2'7 5
3 5 0
7_7 5

5 5

2 5

9 0
3 0 2
5 51-
6L4
5 0 0
2 7 3
625

Hommes
-Ltr

z v

z 3

3 0
3 5
4 0
^ ç

5 0

l ooo
9 r o
b J : )

2A5
1 1 0

5 5
4 0
1 5

3 1 5
4 1 0
1 8 0

6 0
1 0
1 0

3 1 5
599
655
632
246
4 0 0
3 3 3

Fenmes
1 5

3 0

4 0

5 0

1 0 0  0
6 8 5
2 7 5

9 5
3 5
2 5
1 5
1 0
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Ta l - l leau  A.5 .12 :  Tab le<Jenr rp t ia l i té t lu  rnornentparsexe.  C ikoneoro .  I99 l

Anni-versai re
À

Cél iba ta i res
c  ( x )

Mar iages
m  ( x ,  x + 5 )

Quot ient  de nupt i_a l i té
5 n ( x )  e n  p o u r  n i l l e

Hommes
I )

2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
5 0

1 0 0 0
8 8 5
625
2 7 0
L20

5 0
3 5
2 5

1 1 5
2 6 0
3 5 5
1 5 0

7 0
1 5
t :

1 1 5
2 9 4
5 6 8
5 5 6
5 8 3
3 0 0,"2

Femmes
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
A Ç

5 0

1 0 0 0
7 L 5
3 6 5
1 4 0

5 5
3 0
1 5
1 0

2 8 5
3 5 0
2 2 5

8 5
2 5
l f

5

245
4 9 0
6L6
607
4 5 5
5 0 0
J J J
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Tableatr A.5.13 '  Table ( lc nrrPt ial i té d{r motn€nt par sexe'  Cisenvi.  l99l

A n n r v e r s a L r e
,!

C é I i b a t a i r e s
C ( X )

l"lari-ages
m ( x ,  x + 5 )

Q u o t i e n t  d e  n u p t i a l i t é
5 n ( x )  e n  p o u r  m i t l e

Hommes
1 5
2 0
2 5
3 0
J f

4 0
4 5
5 0

l o 0 0
8 t 5
4 3 0
1 5 5

6 0
3 5
3 0
2 5

1 8 5
3 8 5
2 7 5

9 5
2 5

5

:

1 8 5
1 + l z

6 4 0
6 1 3
4L7
1 4 3
L67_

Femmes
1 5
2 0
t q

3 0
J f ,

4 0
4 5
5 0

1 0 0 0
6 0 0
2 0 5

7 0
3 0
2 0
l 0

5

4 0 0
3 9 5

4 0
1 0
1 0

5

4 0 0
6 5 8
659
5 7 L
3 3 3
5 0 0
5 0 0

3
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Tableau 4.5- 14 '  Table de ntlpt ial i té dtl  Inotl lent par sexe' Gitaralna' l99l

A n n i v e r s a i r e
À.

Cé l iba ta i res
c  ( x )

Marrages
m  ( x ,  x + 5 )

Quot ien t  de  nupt ia l i té
5 n ( x )  e n  p o u r  m i l l e .

Hommes
15
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
5 0

1 0 0 0
925
7 5 5
3 3 0
1 3 5

5 5
3 5
2 5

t 3

L70
425
1 9 5

8 0
2 0
1 0

t 5

1 8 4
5 6 3
5 9 1
5 9 3
3 6 4
2 8 6

Fenraes
L 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
5 0

l -ooo
7 6 0
4 3 5
1 6 5

7 0
3 5
2 0
1 0

2 4 0
325
2 7 0

9 5
3 5
1 5
t :

2 4 0
428
62L
5 7 6
5 0 0
429
t o :
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T: rb lca t r  r \ .  j . l -5  :  J - : rb lc  t le  n t rp t ie l i té  < l r r  rnornent  l )a r  sexe.  K ibungo.  l99 l

l!

I

I
t

' l

t

?
Ir
I'1,.
. I

I' , J

1.,
. r -

I

J
l.r
I

I
'T
_,F

:

_I
;.j

l

I  ^ r -  r  r
À l l l l r v c L S d l l s Cé l -  iba ta  i res

c ( x )
Mar iages
m ( x , x + 5 )

Q u o t i e n t  d e  n u p t i a l i t é
5 n ( x )  e n  p o u r  m i l l - e

Hommes

L J

2 0

3 0
3 5
4 0
4 5
q n

l o o o
8 5 5
5 3 5
z ô u
1 1 0

5 5
3 5
z )

l -q  )

3 2 0
z l )

1 5 0
5 5
2 0
t :

L 4 5
3 7 4
5 1 4
s 7 7
5 0 0
3 6 4
2 4 6

Femmes
- L f

Z U

z 3

J . f

1 0
A ç

1 0 0 0
5 6 5
2 6 0
1 0 0

5 0
3 C
2 0
l 0

4 3 5
3 0 5
1 6 0

5 0
2 0
l o

4 3 5
5 4 0
6 1 5
5 0 0
4 0 0
. J . J . J

5 0 0



2 r 0

T a b l e a u  A . 5 . 1 6  :

A n n i v e r s a i r e
. X

C é l i b a t a i r e s
c  ( x )

Mar iages
m  ( x ,  x + 5 )

Quot ien t  de  nupt ia l i té
5 n ( x )  e n  p o u r  m i l l e

Hommes
l - 3

2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
5 0

1 0 0 0
9 2 5
7 1 0
234

9 0
4 0
3 0
2 5

7 5
2 l . 5
4 B O
1 4 0

5 0
1 0

5

t )

2 3 2
6'7 6
6 0 9
5 5 6
250
L67_

Femmes
1 5
2 0
2 5
3û
3 5
4 0
4 5
5 0

l -ooo
6 6 5
2 9 0
105

4 0
2 0
1 0

7

3 3 5
3 7 5
1 8 5

6 5
2 0
1 r l

J

3 3 5
5 6 4
6 3 8
6 1 9
5 0 0
5 0 0
3 0 0

\
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Tab leau A.5 .17  :  Ta t r le  de  n t rp t ia l i té  d t r  rnornent  par  sexe '  K isa l i .  l99 l

Ann : - ve rsa  - l - r e c é l i - b a t a i r e s
c  ( x )

l ' lari-ages
m ( x ,  x + 5 )

Quot ien t  de  nupt i -a l i té
5 n ( x )  e n  p o u r  n r i l l e

Hornmes
l - )

2 0
z a
3 0
3 5
4 0

5 0

1 0 0  0
o o r I

6 6 0
3 1 0
I . J U

5 5
3 0
z >

1 1 0
2 3 0
3 5 0
1 8 0

7 5
2 5

5

1 1 0
2 5 8
5 3 0
5 8 1
5 7 7
4 5 5
t u :

Femnes
1 f

2 0
2 5
- l o

J ]

4 , O

/ i f

5 0

l o o 0
6 4 0
3 0 4
1 1 0

z >
l 5
1 0

3 6 0

l . 9 4

6 5
2 0
1 0

5

3 6 0
525
6 3 8
5 9 1
4 4 4
4 0 0
r r1
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T:rtr leau 4.1- 13 :  f

Ànn i  ve rs  a r re
X

c é I i  b a t a  i  r e s  l t ' 1 a r  i  a g e s
l m / r .  r : 1 5 \\ -  \ ^ . /  l - \ " ' - '  

- ,

Q u o t i e n t  d e  n u P L i d l  i t é
5 n ( x )  e n  P o u r  n i I I e

Hommes
l f

2 0
l 3

3 0
3 5
4 0

5 0

1 0 0  0
9 2 1
8 3 B
529
2 7 2
]-24

5 0

7 i
a 9

3 0 9
2 5 1
1 4 4

5 9
t )

9 6
3 6 9
4 8 6
5 4 4
4'? 6
t r :

2 9 5

5'1 3
4 3 5
3 1 9
t l o

Femme s
r 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0

5 0

1 0 0 0
' t  05
f 9 3
1 6 s

9 5
5 9
l 8
4 2

2 9 5
3 L 2
2 2 5

1 3
3 6
2 L
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Tableau 5. l9 : Table de nuptialité <ltr rnornent par sexe. Ruhenqeri. 199 I

À n n  l v e r s a r r e c é l  i b â t a  i  r e s
c ( x )

Ma r . iages
r û ( x ,  x + 5 )

Q u o t i e n t  d e  n u p t i a l  i t é
5 n  ( x )  e n  p o u r  n r i l l e

Homnes
1 5
2 0
Z J

3 5
4 0
4 5
5 0

1 0 0  0
? 7 9
4 0 9
1 3 7

4 B
2 5
2 0
1 5

2 2 r
3 7 0
2 7 2

2 3
5
5

2 2 r

665
6 5 0
4 7 9
200
250

Fennes
l 5

2 0
z 3
- l ^

3 5
4 0

'  5 0

1 0 0 0
5 t  J

209
7 0
3 0
1 8
1 3
1 0

3 5 4
] .39

4 0
I 2

5
3

437
6 2 9
6 6 5
5 7 L
4 0 0
2 7 4
2 3 r
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CH,A. I ) lT l iE 6:  NAI-Al - lTE ET ITECONDITE

6-  l .  l r t t r od t r c t ro r t

L'un cles objecti fs principaux du Recenserltent Général de la Popir lat ion et de I ' i iabitat

d'aoûr l99l est de mesurer le niveau et la structure de la fécondité du pays. Cette i l lesure

pe1ltel d'avoir des infbnnations t lables sur une des cornposantes inrportantes de la dyn:mique

de la popularion et fbtrrnit des élénrents pour le suivi de l'évaluation des différents programmes

gouvemeltenlaux en nratière de population- Ces programmes ont pour objectif la réduction de

la natalité au Rwanda en vue d'une adéquarion entre production agricole et la population.

Après avorr présenté la nréthodologie de coilecte, une brèr'e évaluation seia fai:e. On

aborriera ensuite et successivenrent le niveau e.t ia sLructure cie la féconciité, les aspects

diitérentieis de la técondité, la fécondité des adolescentes et des tèmmes plus âgees. Une

conclusion générale clôturera le chapitre pour resumer les principaux résultats de I 'anal; 'se-

6.2.Méihodoloeie de coiiecte et ér 'alrration

Le présent chapitre conceme deux points-essentiels : la méthodologie de la coi lecïe des

cionnées relatives à la téconditéet l 'évaluation des données issues du 2ème Recensetltent Cénéra-l

de la Population et de I 'Habitat du Rrvanda d'aoÛt i99l-

6.2.1.  N4éthodologie de co l lecte

Lors du Recensenrent Général de la PopulaÛon et de 1'Habitat du Rrvanda, cltaqtre lernme

âgée de 12 ans et plus a déclaré le norlbre d'enfants nés vivants de sexe tnasculin et férnlnin mis

au uronde citrrant sa vie técorrcje, ainsi qrre le n_ontbre de naissances vivanies rttascuii l les et

iérl inines survenues darrs les l2 rt iois ayant précédés le recensetltent. Ces dctrx rr lét l-.odes de

collccre cie naissances préserttent quelqtres r isques <j 'erreurs poLlvant avoir trt le int l t tence sttr la

qual i té  des c lonnées recuei l l ies.



Lcs ir t fbrrr tat ions st tr  les naissances des l2

r. l 'une part  à I 'appréciat iot t  de la période de

naissances. st l r tot l t  cel les str iv ies de décès-

Ces detrx sotlrces d'errettrs favorisent donc

2r5

derniers rnois pcuvent cor l tporter des erreurs l ié--s

référence et d 'atr tre pari  à I 'ort t ission de certaines

généralement une sous-estinlation de la fécondité-

L-a collecte de I'enserlble des naissances vivantes par fetnrtte n'cst tlable que si

tèr'rnes inrerrogées ne sont pas sujettes à des défaillances de rnérnoire- En cffet, il a

rernarqué que les f-emnres âgees peuvent otrblier d'inclure certains ent'ants, surtout ceux qui

décédés ou etti ne vivent pas avec elles-

L'inciusion des rnorts-nes et autres décès foetal dans le nombre déclaré.des naissances

vivantes consLitue une autre erreur possible- L'addition des morts-nes et des naissances vivaltes

a pour conséquence de surestimer le nombre des naissances et donc la t-econdité-

L'assirnilation abusive des femmes de parité 0 aux femmes de parité non declarée

constitue une source possible d'erreur- En effet, si les non-déclarées ont eu en réalité des

enf'ants, ieur inclusion au dénominateur, alors queJeurs enfants sont excius du nuniérateur,

entache la mesure de la técondité d'une erreur systématique, dans le sens de la sous-eve-luation.

Une agtrg source d'erreur sur les naissances est la mauvaise décla-'aÛon des âges des

t-ernmes recensées.

D'autres erreurs peuvent proveirir du fait que la personne qui répond aux questions cie

I'agent recenseur n'est pas directetilent concernée. En efÈt, au cotlrs de tecensement, certajns

chet! de niénage prétèrent répondre à la place des autres membres du nténage.

Ces différentes sources d'erretrrs peuvent donc avoir des conséqtlences pltrs ott molns

graves sur la rnesure dc la técondité- Aussi cornpte tentt de ces biais possibles, est- i l  nécessarre

d 'éval r rer -  les données re la t ives à la  fécondi té ,  avant  d 'en iarner  I 'analyse proprernent  c i i t -

les

É t É

sont



2 r 6

6 .2 .2 .  Eva l t ra t i on  ex te rnc

Les iniornrations collectées sur lcs n;r issances <les I2 clernicrs rt lois clortnerlt  t tr l  lol:r l  t lc

25g.681 ce qui correspond à uû taux brut de natal i té de 36.3 ' ' l*,  conlre 54,1 "/{x, g11 l()71{'

Orr  note donc t rne baisse annuei le  de3,2^ ' / r * , .  At r  regard de ce résul ta t ,  on pourra i t  c t r r tc l t t r t ' ; t

tune baisse de la natal i té au cours de la période rntercensiraire. Mais cette baissc :tPP:ir- 'r i t

excessive contpte tenu du fait que la structure par âge de la population féniinine ctt :igt' 'lc

procréer eJt restée presque conslante et que la fécondité peut toujours être considfsç:t' çorrrtrrc

étant non contrôlée (seulernent l0% des t-ernrnes en âge de procréer sont utilis:rrrict:'s tlcs

préthodes contraceptives d'après I 'Enquête Démographique et de Santé de 1992). l l  t .cstc t l t te

la popularion nvandaise, au cours de la penode concernée, a commencé à prendre c(rrrlL'i('rrLe

du problèrne du niveau de la féconditéélevée. Tous ces éiérnents pernlettent cie co,,clt t 'c:t  rt t tc

sous-estimarion de la natal i té et de la fécondité au cours du recensement de 1991. I l  ctt t :st t lc

prêrne des naissances qui conduisent au calcul de ces indicateurs. Si on conlpare lcr P:tr i t ' ' :s

r . - : . . . .

ptoyennes per groupe.d'âg. en 1978 et en 1991, on constate que quel que soit le gr(ttr lx tr ' r-- '

la parité de 1978 est toujours supérieure à cel le de l99l jusqu'à 40-44 ans. Cotlt t t lc l( ' rrrort(rd

le graphique 6. I , après 45 ans la parité des tèmrnes en 1991 est supérieure à ceile tics li'ttttttcs

de 1978. Çeci peut traduire soit la baisse de la fécondité entre les deux dates atl i(rttrs (tcs

dernières années mais ar.rssi une rnoins bonne déclaration des naissances par les fèrrtrrtc's crt :i:c

de procréer  en 1991.  La d i rn inut ion des par i tés après 50 ar ,s  i radt r i t  [e  problèr : re  d ' t ) t t t t :s i r r t t  t l t 's

naissances vivantes lié à I'oubli de la part des fetnmes âgées-
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6.2.3.  Evaluat ion in terne des données

:

Ftant donné les risques d'erreurs ct-haut mentionnés, plusieurs méthodes directes et

indirectes doivent être. utilisées pour évaluer les Tonnées concemant ies naissa-nces e'L ia

fécondité. Les naissances seront évaluées à partir de leur distribution par âge cje la mère, à

parrir des nréthodes de Brass et Raçhad, de Coale et Demeny, de I'irnporiance de non réponses

airx questions relatives à la técondité et à partir des naissances attendues.

6.2.3.1. Stnrcture par âqe des t'emnies en âge de procréer et des naissances.

Le ctassement par sexe des enfants nes vivants selon l'âge de la mère perntet de s'assurer

de la cohérence des données en calculant le rapport nuntérique des sexes ou rapport de

rnasculinité. Ce rapport exprirne le nornbre de garçons pour 100 t l l les. Les statist iqtres t lables

oru ntontré qu'en ntoyenne, i l  naît 105 garçons pour 100 tr l les, qtre cette l l loycrlt le i- luctue entre

102 et  107 qt  qu ' i l  est  proche de 103 en Al r ique Noi re.
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t_cs larrx srrPéricrrrs à 107 ou intérieurs à 102 indiquentdes orlissions rl it ' térenre-s selon les sexes

0rr  <- l r 's  cr rc t l rs  dc < l t lc larat ion qt lant  at t  scxct-

Les 6onnées 4u rableau 6. l - nrontrent que les rapPorts de rrlasculinité accusent une legere

baissc avec l 'âge (<le 103 à 101) nrais que les valeurs enregistrées sont très proches des

rltoyennes a{tendues. L'ornission serait due à 1'oubli, principalenrent par les fenrmes âgees' des

entànrs décédés peu de temps après leur naissance . Cet événeulerrt double concerrle davantage

les garçons en raison de leur surmortalité par rapport aux ftlles ar.r cours des douze premiers

rnois de la vie. Par contre, pour les naissa.aces das..12 demiers tl]ois, on remarque que les

valeurs enregistrées sont toutes intérieures à l0l et même pour certains groupes d'âges

inférieures à 100. Ceci voudrait dire qu'il y a une sous-declaration des naissances, sufiout

rnasculitte. des l2 derniers mois-

I  a t ) l e 3 u  o . l

f{ lvl : Rapport t ic rtrasctrl inité

I  l { a t i o n s  U n i e s ,  M a n u e I  X

Nei sances totales Naissa.rrces des 12 d rniers tnoGroupc
d'âges

Garçons
nés

vivants

Filles
nées

vivantes

RM* No-mbre
de

f'emmes

Garçons
nés

vivanis

Filies'
. nées

vivantes

RM

r5- r9 I  s285 17805 r02,1 36283i 6'i57 6E83 q R

t n  î / 128054 126270 1 0  1 , 4 30215 i 21304 27501 99

25-29 3299 r r 324577 i 0 1 , 6 269t35 34910 343r8 100

30-14 511941 5t2275 i 00 , l 241756 30543 30403 100

35-39 542946 539678 r00,6 182660 r9403 t9560 oo

40-44 457386 454577 t00,6 126698 8  r 4 6 8  110 100

L5-49 1s0990 379062 r 00,5 9'1710 I  905 r 880 l 0 l

Total 2]155t9 2354244 t00,9 1583009 I 29013 r29  l 8  I 99

.#:



2 i 9

6 .2 .3 .2  Exar r te r t  des  " r ron- réDonses"

'  ' l t l

Darrs pl trs ieurs errquêtes et recensernent,  i l  arr ive que les tèmrnes de parî té zé:" /  '

c lassées  per r t t i  les  tènr r r tcs  dont  la  par i té  n 'es t  pas  connue.  Cet te  e r reur  s 'exp l ique so ' - '1 '  : "  ' t t t

t '  ' . f

l e t n a n q t r e d ' i n f b r l l t a t i o n s l o r s d e l a c o l I e c t e . t - : p a r i t é m o y e n n e p e u t a i n s i S e � � � � � � � �
/  , , , ,

surest i lnée si  les f-eutures classées dans la catégorie "non-réponse" sont sousirz. ' /

dénominateur .

Ei-Badry a proposé en l96l une méthoCe permettant d'estimer ia proport ion de i ' ' " '

appartenant à la catégorie parité non declarée qui auraient dû être classées comme m ',!"'/' '

L'erirploi de cette rnéthode est reconrlnandée si la relarion entre la proporrion cie celle'"'"

parité n'est pas déclarée et ceiles dont la parité est nuile est linéaire.

Les qtrestions sur ie nombre de garçons ei des f l l les nés vivants d'une fernnre ont été . ' / / t  
'"

i o u t e s l e s t e I n t n e s â g e e s d e | 2 a n S e t p l l t s , e n u n i o n o u n o n . A u r e g a r d < l e s n o n r é p r ' : . ' . ,

infbrrnations obtenues sur le nornbie ci'enfals nés vivanr paraisseni être de qualité sati'.iz ''

conrlne le r 'nontre le tableau 6.2.

L-a proport ion des tènrrnes do;,t le nonrbre d'entânts n'a pas été Céclaré esi i , ; '

(2,1% pour les garçons, 2,0% pour les f l l les et2,I% pour les deux sexes). Sa chu--;

ent re le  groupe d 'âge i2-14 ans et  15-19 ans d 'une par t  e t  15-19 ans et  les âges :  -

d'autre part laisse présuruer qu' i l  s 'agi i  des tenrrnes de parité nulle qui ont été mai

Corttpte tenu de la faiblesse et de la répart i t ion de ces non-réponses, on peut estirr ' :

norttbre nroyen d'enfants nés vivants a éié déclaré de façon satisîàisante.

'  l . ' i a n u e l  X  d e s  N a t i o n s  U n i e s

4546
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Tab lcau 6 .2-  Ré ler t i t ion  des  f -e rnrnes  de  par i té  non c lé te r r r r iné
sclon lc sexe <le-s enfhnt.s et l 'âge-

1 2 -  T 1
1 5 - 1 9
20 -24
25 -29
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - s 9
60 -64
6 5 - 6 9
? O e t +

1 9 8 9 1  I  1 9 ? 3 O
s 7 6 3  |  e s 3 s
s 3 8 e  i  s 2 s s
2 7 7 8  I  2 6 s s
1 8 2 3  |  L 1 1 4
1 0 8 6  |  1 o s 6
B B e  I  B s s
s62  |  542
688  |  662
s e o  I  s 7 B
s 4 6  i  s 3 6
428 | 42o

. L O O Z  I  . I . r l f u

19967  | i 268324
981?  1362839
s 4 1 s  I  3 O 2 ] s 1
27s3  |  26913s
1B3e  l | 2477s6
1 1 O 7  I  1 8 2 6 6 0

eo9  I  126698
s 8 o  |  9 7 7 7 0
71 r -  |  100864
60-r | 

' t296

s 7 s  |  7 o 8 s 3
4 4 1  I  4 4 8 ? 8

1 6 9 5 ,  |  7 6 1 7 7

2 , 7
1 A

1 n

o , 8
o , 6
o r 7
o , 6
O ' 7

o r 8
L , o' ) )

7 , 4  |  ] , 4
t ^ -t t o  
|  _ ,  r

1 , 8  I  i , e
1 , O  I  r , 0
o , 7  |  O , s
0 , 6  I  0 , 6
o , 7  |  o , ' l
o , 6  |  0 , 6
o , f  I  o , t
o . 3  |  0 , s
o , B  I  O , B
o , 9  |  1 , 0
)  )  ' l  1  1

|  - t -

T o t a  I 4 6 0 9 s  I  4 s 3 2 6 4 6 4 5 6 22]-140r 2 , r 2 , O  I , r

Arr vi i  donc de ces àibles proport ions et de la non-l inéarité entre la proporrion des

t'ernrnes nullipares et ceiles de parité non déclarée, I'application de la méthode d'El-Baciry n'esi

pas nécessaire. Le calcuI ces parites moyennes se tèra par ccnséo.uent par rapporr à I 'erseri:ble

des femmes de chaque grouDe d'âges (y compris ies Êmmes dont la parité n'esr pas déclaree).

6-2.3.3.  Les naissances a i iendrres-

Si on cornpare les naissances sllrvenues au cours des 12 cerniers mois avec les enfa-nts

de rnoins d'une année.obtenus snr base de liâge r1é-clarépar préfecrure, on constate quiil y a sous

déclaration des naissances des 12 derniers mois précédant le recensement. En effet, nous

constatons que quelle que soit la préf-ecture, ie nonrbre d'enfants de rnoins d'une arnée esr

strpérieur aux naissances cies l2 derniers rnois (voir tableau 6-3) et ce déséquii ibre est plus

i tupor tant  c jans la  v i i ic  de Krgai i .  S ignalons que seules les prérèctures de Ci tararna er  ce Kigai r

enregistrent une différence cosit ive entre les naissances des l2 deiniers r lois et les enfants âqés

de  rno ins  d ' r rne  annéc -

E f  f  ecc  i f  des  f  ec r :nes  de  par i té
n o n  d é t e r m i n é  p o u r  I e  s e x e

E f f e c t i f
t o t a l

d e s
2 sexes  I  femmesM a s c u  I  i n F é m i n i n

P o u  r c e n t a g c

G a r ç o n s



I

O r

bicr t  pot r r

rapproclter

sr ics âges ont été bierr c léciarés et Ia périodc des I

les  na issanccs  que po t r r  les  c iécès ,  l c  nornbre

de la sornrrre des pùrsonTtes âgées de 0 art  révolu

2  dern ie rs  n ro is  b ien  c lé l i rn i réc  a i rss i

de naissarrces attendues devrai t  sr

et des i iécès suryenus à 0 an rér,oiu_

La diftérence enlre les deux cir i f frcs devrait logiquernent être égale aux personnes âgées

de 0 an c t t i  ne sont  pas nées dans I ' in terv 'a l le  dc rétérence.  Or  sachant  quc ! 'enquête tc-< l -

certsitaire eif-ectuée l5 jours après ia frn des opérations de collecte du recensernenr général cie

ia population ei de I 'habitat a fburni un taux de concordance sur l 'âge supéneur à 90%.la

supériorité des enfants de moins d'un an sur les naissances des l2 derniers rnois laisse à penser

qu'il y a eu une sous-esLirnation des naissances des l2 derniers rnois precédant le recensement.

L-a rnéthode de Brass et Rachaci et celle de Coale et Denreny va conflnner ces consrata'..ions.
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l -ab lcar r  6  
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F r t la r l t s  dc  r l lo i t t s  d ' t r l l c : lnnéc  e t  Na issar lccs  ( l cs  l2  ( le r r l i c rs  t l )o ; \

av ln t  p récédé lc  rcccr tsc r l len  t

6.?.3.4 i r4éthode de Coalae et Derr l :ny.  Brass et  Rachad-

L'utilisation cornbinée du taux global de fécondité (fGF) de coale et Demety, et de celui

de Brass a B-achad et leur colnpara.ison avec la parité moyenne observée à 45-49.arrs, permei

de vérifler les phénornènes d'omission deS naissances ainsi que le transfert des femmes d'un

groupe d'âges à un autre.

Coale et Derneny proposent le TGF, = (Pr)?/P'.

Brass ct Rachad oi)t proposé de calcLller lc TCF' : P: (P.,iP.)'

Oir  P, est  la par i té nroyenrte à 20-24 ans
P, est la par i té ntovenne à 25-29 ans
P.,  est  la par i té rnovenne à 30-14 ans

P ré iec ttr rc Narssances des
l2 de rn iers

rrrois
( l )

Ê:rÎânts dc
rno ins  d 'unc

année
(2)

Décès dcs
l2 dcrnicrs

mois
(3)

Naissances
Attcndues
Tlréoriqrres

( ) - 2 + l

Di l lércrcts
(5)  - - ,1-  I

Bu tare 22972 2r036 t 5 l l 245 i1 r6.i I

Byumba 29461 30096 r 846 31942 2481

Cyangugu t9573 2019 r 1058 2t249 1616

Gikongoro 15277 159 r8 ?08 t6626 1349

Cisenyi 30631 30883 t47Q -32351 r-t22

Giarama 26502 26282 t295 27511 107i

Kibungo 27317 .2732s t49l 288rS 150  l

Kibuye 17869 t7994 730 l8'124 855

Kigali 3 r610 31246 1643 32389 r 273

Kisal i -Vi l le
' t416 8045 499 854.4 l 1 2 8

Ruhengen 3 1 1 0 1 3 1 5 8 3 t27l i2s5+ l / _ ) j

Total 259679 262599 13530 276r29 I&48
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L'application de ces nrérhodes atrx données du llwanda donne un 1-GF, de 5,2 ei un -f(;Fr

<le 6,0. La coorparaison de la plus perire valeur à la pariré rnoyenne à 45-49 ans (7,g) monrrerait

rrne grancie ornission des naissrnces dens l'hypothèsc de stabitité de la fécondité_

En conclusion, les évalrrations crterne et interne tbnt apparaitre qu'il y a une sous-

déclaration des naissances des l2 dclrriers rrtois. Dans l:r surte orr rrril isera une rnétho,Jc du type

Brass tondée sur la contparaison des taux de técondité par période et des pârités rnoycnnes

déclarées pour I'estirnarion de la técondité du Rrvanda.

Au vu de ceue évaluarion de la qualiré dcs données, il est nécessaire de procéder à

l'estirnation de la lecondité avant de passer à I'analyse. En effer sous ccrtaines hypotheses, sr

on dtspose des données srtr le notnbre d'entànts nés vivants classés par groupes quinquennaux

pottr l'âge de la mère ainsi que des naissances des i2 derniers mois précéda-nt le recensement,

tl est possible d'utiliser une méthode de type Brâss pour estimer la fecondité. Cette méthotie

suDpose <tu'il. y ait indépendance entre la fécondité er la morr:liré d'une pan, ei enire la

t-econdité et la migration d'autre part. Il faut admettre aussi que la fécondité esr restée sable

<lans trn passé récent_ Si ces hyporhèses sont 
-reruplies, 

le nornbre d'entànts nés au toial avant

l'âge x est égai à la sotutne des taux de técondité jusqrr'à cer âge. En d'autres tennes, il devrait

y avorr égalité entre les valeurs de la f'écondité actuelle er celles de Ia fécondité réalisec.

Comtne on I'a dit au début, la mauvaise délimitation de la période de référence et les

errettrs d'observation de la descendance font que l'égalité n'est pas obtenue dans la plupart Ces

pays alricains. Ainsi, pour le Rrvanda, la parité nroyenne oLr descendanôe atteinte esr inférieure

à ia técondité du motnent avant 25-29 ans, puis supérieure après cournre le montre le graphicue

6.2. Partant de ces cortstalations, il esr possible d'estirner des coefiicients correcteurs, par la

r l rélhodc de Brass. On ut i l isera la nréthode d'Arr iaga de type Brass porrr  tenir  cornpte de

I 'hvpothèse d' t rne baisse de la fécondité,  rnais aussi  af ln d 'est i rner la fécondité à panir  du plus

3rand not l lbre d ' intbnlat ion, soi t  les données de deux opérat ions de col lecte srrccessives-

s
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En otrtre, cette tnétlrodc pcnnet d'cstinler des taux pour les douzc rnois a-vant ltrûédés lc

rccenselncnt actucl et pour les [2 nrois ayant suivis le précérlent recensenlent-

G.opAi,tu Â-Z
ILriIz ùt\<jw tê< f.'runa ei tSF sy- rmupz< dâÊc at I99t

t o

6

1L rq

1ù- -?'-
rL 1q

1v- 15-

C.ouçtcs tâgc

- i.'ri.é m4YJt z + lsl

. .

Selon cette méthode, s i  les rapporrs P(2)/F(2) e( P(3)7F(i)  concordent à peu près, on p: :r

se contenter d'utiliser I'un ou I'aure pour corriger les taux de fécondité pour la période. En

appliquant cene méthode aux données sur le Rwanda, nous -conslâtons que-ces rapports stlt

proches (l ,245 et 1,243) voir tablæ.u 6.4, On constate égalernent qu'en l9?8, la técondité a ûé

cstirné à la baisse alors qu'en l99l on observe le contraire. Ceci confirme les coclusions de la

sous-déclration des naissances des l2 demiers nrois ayart précédés le recenienrent obtenues io;s

de l'ér,aluation interne des donrré:s. Ntianrnoins c'est la-nloyerne des rapports. P(2)/F(2) et

P(l)/F(l) qui a été retenue pour la correcrion des taux de técondité du Rrvanda atln de t:rtr
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ccs rapports selon

le poinl  suivant va

la técondité.

Tableau 6-4.
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ASfR= laux de {écondi té par àse
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d é t a i I  s u r  l e
X des t ' la t  rons
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U n r e s  (  l 9 a 4  )

l a  m e t . l r , . . l r '  d e  B r a s s .

.  P a g { ' : '  
- :  '  - ' r  r

mois(ARRIAGA-BRASS),

Aoûr 1973 à août 1979

r i . r i  J  idrrés seton (e

f i. {.arr d' 3rusternent

Âo!(  1990 à aoir t  l99l

n r i s s â n c e  I  A - s - f  - R
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c - É - 8
s . f - R )

0,0765
o,362?
0 .  7190
1 .O1?O
1 .2636
i , f928
1,t 392

0 .058
o ,2 t  2
o ,326
0 .309
0 ,254
0 ,  t 4 5
0 .058

6 ,9

a,o/.71
0 ,  1951
4 ,2626
o,2!.92
o,zo76
0 . 1 1 7 1
0 .  c i  1 i

5 . 5 5

0 ,  0471
o , 2 t  2 2
0 .5ô18
0 ,75 ( r
0 , 9 6 1 7
1 , O 7 A 7
1 .1 ' � 100

0 ,018
0 . 1 4 1
0 .?59
o,252
0 . 2 1 3
0 . 1 2 8
0,019
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Les in<j icateurs calcl lés <jans ce paragraphe ut i l iserrt  lcs clortnées est i rr lées par la nréthcie dc Brzç.

tel lc qu'aurél iorée pi i r  Arr iaga- Les clérogrr içrts à cettc r t léthocje scror l t  s igrralées'

6 . 4  . I  .  N a t a l i t é .

L,indicateur ie plus usuel pour l 'étude de la natal i té est le taux brut de natal i té- I l  s 'agit c'une mes-:e

rrès so*rnaire de la técondité, car il n'élirnine que I'influence de I'et'fectif de la population totale. Il :sl

carculé en .faisant re rapport des naissances vivantes survenues au cours des 12 mois précéda;r: le

recense'rent à la population recensée- t.es différens taux pour Ie Rrvanda sont contenus dans l: tableau 6-i-

Tableau 6.5' Taux bnrts de natâl i té par préfecture en 1978 et 1991

Subdiv is ion Taux en l97E en "/,',, Tàux en I99l en "/, ,

À t  1

( n n
J V r V

Butare 4J,6

Byuutba 50.6

Cva-ngugu 5 8 , 5 50..1

Gikongoro 53,0 42,0

49.1Gisenvi 6 l  , 3

Gitararna 4 6 4 l A O

Kibungo 5 0 . 8

Kibu 6 0 , 1
À ^  1

:
A ^  a  I
4 4 Y lKieali* 56 ,6

Kigali  - Vi l le 34.8

Ruhengeri 60,0 49.8

Rwanda 54 ,  I
. :

^ <  1  i
a J .  t

U r b a i n ,1 < a 3 5 . 8

Rura l 5 5 . 5 4 6  1

*  en 1978,  la  prétecture de Kigal i  englobai tles actuelles prétècttrrc de Kigali  e: i je Kig"1:-Vii le



(--cs tatr .r  sorr i  légèrernent sous-est i r t iés car ic i  l tous t tvorrs tr t i l isé la 1;clptr iat iort  en l ln clc pérrocie au

l ictr  c le la poptr lat ion t l toyenne. Conrpte tenu <je ces pet i tes ei-rcurs, le taux brrr t  c je natal i té serai t  c ionc atr

Rrvanda rJe 45,1 pour rni l le en 1991, cornrne le rr tontre le ' "ablc-ru 6.5. Cct indice var ie selorr le mi l ieu de
à

3 résrdencc avec 46,3 en rni l ieu rural  contre 35,E en r l i l ieu urbair t .  Selon les prélectures, on peut lcs classer

en deux groupes, selon le niveau de la natal i té-

r) Les préfèctures les plus natr- l istes soni toules les prélèctures clu rrorcl du pays (Byurnba, Gisenyi

et Rtrhengeri avec des indices respectifs de 50,0, 19,7 et 49,8) auxquelles il taut ajouter les préfecrures de

Kibtrngo et de Cyangugu avec respectivernent 50.8 et 50,4 pour rni l ie conune taux brut de fécondité.

ii) Les prétèctures à natalité faibie sont les préfectures du sud du pays : Gitarama (39,0), Butare

(41,3) et Gikongoro (42,0) auxquelles i l  faut ajouter la préfecture de la vi l le de Krgali  (34,8), Kigali  (44,9)

et  K ibt rye (44,2) .

Le niveau taible dans les régions du sud pourrait être expliqué par la détérioration des conditions de

vie occasionnée par la pression dérnographique ei la non productivité des sols, surrout pollr les préfectures
â
€ de Buiare et  de Gikongoro.

GmphiqLu- â3-
Evo!:ttioa Cts uttr bnus dc rutteli:c.
utlre 1973 4 1991 p<ir pri[2a112,a
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Entre 1978 ct  1991, lcs laux brtr ts de natal i té auraient connu une baisse specuculairc 6ans
presque toutcs les prélèctLrres du Rrvantl:r corlrrlle le rnon(re le graphique 6,3_ Scules lcs
prélècttrrcs dc Byurrtba ct Kibtrngo ont vu leur rratalité restér: constante entrc les deux opérarrons

dc collecte-

6.4-2- Niveau et str t rctrrre de la lécondité.

Le niveau de Ia f'econdité sera nresuré à panir de son

la t'econdité sera appréhendé à travers son calendrier.

6.4.2.1 .  Intensi té drr  ohénornène.

intensi té,  alors qrre la s lructrrre de

L'intensité de la fecondité sera analysé à panir d'un'certain nombre d'indicateurs qui

sont: le taux globaj de l'trondité, les taux de f-econdiré par âge, I'indice synthétique de t-econd ité

et I'indice de stérilité <iéfinidf.

6.4.2.1.1 Taux elobal  de lécondié générale,

Le taux global de lêcondité est le rapport dis naissances vivantes survenues pendant la

période de référence à la populadon ténrinine en âge <ie procréer (15-49 ans). Cet indice présente

un avantage sur le taux bnrt de natalité, car il élimine en partie I'effet de la structure par âge

de la population en ne retenant au dénominateur que la population féminine en âge de procréer

( |  5-49 ans).

Atr niveau national, le taux global de técondité est de 207 pour mille. Les différences

entre tni l ier tx d 'habi tat  soir t  i tnportantes. 210 en mi l ieu rural  contre [50 en mi l ieu trôain- Selon

les préfèctures ces vaieurs s'échelonnenr enrre 218 pour mille (préfecture de Cyangugu) et 146

pour rr t i l le (préfècture dc Kigai i  v i l le)-  Enrre l9?3 et 1991, le ta.ux global  de técondité a baissé

(lans totltcs les préfècttrres cxception taite de Kibungo et Cyangugu oir il esr resté presoue

corlstat l t .  Le tatrx globai  de técor:<l i té corr i l r r rre donc les observat ions du taux bnrt  de natal i té-
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Tableatr (.6: Taux glotral de técondiré eénéralc d'après
la or<lfecture en 1973 et en l99l en pour rnille

Prétècture Taux global de fécondité
en 1978

Taux global de fécondité en
t99 t

Butare 198 172

Byurnba ?30 229

Cyangugu 255 235

Gikongoro 229 186

Gisenyi 2ffi 235

Gitararna 203 t7 l

Krbungo 231 229

Kibuye loz 203

Kigali 256 208

i,Jgal i-Ville t46

Ruhengeri 2& z -t6

Rwarda l.t I 201

Urbain 208 150

Rural ! ) l \ 2t0

6.4.2.1.2.  Taux de téconci i té par âge.

En rapportant les naissances vivantes dans un groupe d'âge de ternrrres à llet'fectif de fèmmes

de ce grotrpe d'âges, on obtient un indice satistaisant de la técondité. Il élinrine en effet

l'intlrrence de la strucrure par âge. Lr graphique 6.4 qui présente les iaux de t-econdité par âge

et par l r l i i ietr  de résidence Inontre que la tbrrrre des cotrrbes cst  dans l 'ensenrble cel le qu' i l  est

habituel de rencontrer dans des populafions non-rnalrh usiennes,

i 9

3
- 1

I

I

i
I

- l
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GruPhi lu< é t .
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Selon ce graphique, on consiate qu'il y a un minimum de fecondité à 15-19 ans' suivi

d'un accroissernenr très rapide j.:sou'à 25-29 arrs, classe d'âges où la fécondité atteint son

nraxirnum quel que soit ie milieu de résidence- Ensuite, ces taux subissent une dirninution

rnoins rapide jusqu'à 35-39 ans sr.rilie d'une diminstion plus npide jusqu'à 45-49 ans. Aussi,

or': obsene des va.leuis relativelnea'. élevées aux âges avances pour le milieu rura-l pal rapport

à celle du milieu urbain. Il esi a souligner que c'est le milieu rural qui détermine la técondité

nvandaise, en raison de la tarbiesse de I'effectifde la population urbaine du pays-

Selon les prétèctures, le Rr,,'anda peut être divisé en trois zones, tuênre si les différentes

courbes des taux de técondiré ont qrossièrernent [a rrrênre allure- Le premier zone se carac(érise

piir <Jes taux de fécondité éjer'és oLri atteignent plus de 250 pour rniile à 2Q-24 ans avec des

valetrrs supérieures à 100 por lr  in l i lc  chez les ie l l l rncs'r ie 25-39 ans, col l l l l lc  le tnol t re !e

graphique 6.5.  Cette zone conlûte 5 prétèctures qui  sont Cyangtrgu, Byunrba, Cisenl i ,  Kibtrngo

et Ruhengeri .



I
I

i9

231

;
ë

- l
' l
I
I
I
, t -
l

i
i '
I

:

I

i

j

i

. , ê

GtuPlaiqe 6.5.

To.E d. l;nuqiil; pû âsè âar y4<<tzn-. ka Ptua l.rna'L'-<

a L
t5-t9 2n-21 25-79 30--11 -15-J9

'tge lz la fcnvv

10-11

- Easarblz * Ayzmba * Ctr'^gutl' 'e'GLczyî * N;buto -1- l<zta'S'r;

GdPAiqu tt 6
'raat 

dc fécor,liÉ pa' âgc dæ yéfccatrc à ficonniti

o-J5

o_3

0.25

- o.2

^ o 15

o.l

o-0

0 | -
I5 , !9 20 ).1 2s,29 30 34 i5-39

ÀEc y'z Ia fë-nnw

!5-19

- Lûc'rblz -t .l(;buyc +< aliôli



232

Cn?l';ak 6.7-
'foar 

.la ft .rd<I!: par .tx. .t6 Fnfcde. à lé<aturti [ëbt<

.ï

o..1i

o.-1

o_25

0.2

tt.ts

t5-t9 20-21 25-29 ,?O-34 i5 J9
,rc cz Ir Izm',,.

- ù>snj>l: -I- Butt * GiJ.,>ngor,, + cita'an'a )+ Kii:ri-t tlt

Gnlt>hi4,ra 6-&
F,sluri.1,l da< tatlt d;.fâc.^ÂiÉ A. 197.1 à lDI

5i}!)

.t00

30c

2llt)

t00

0
! 5-t9 )5-29 iO--11 35-39

Àge ,Jz Iz lzrnc

ttLtl t5-.tç

- l97o 1- 1973 + 193i + I99l



231

Le deuxièrtre zone est constitué par les préfecturcs à técondité rnoyenne qrri possèden( des
raux plus otr rnoins élcr,és entre ?5 et 30 ans, rnais qui n'atteignent pas les 350 pour *rrllc du
prcnr icr  grotrpc (voir  graphique 6-6)-

Le troisièrne zone est foruré des prélècture qui possèdent des taux inlérieurs à 300 pour

rnille, quel qtre soit le groupc d'âge. A I'inverse des autres zones déjà énurnéré:s, la srrucrure

de la fécondité n'est pas la mêrne dans cette zone, comme le monûe le graphique 6.7. Ainsi les

préfectures de Butare, de Gikongoro et de Gitararna ont une fécondité qui restenr élevés jusqu'à

30-f9 ans.

En ce qui conceme [-a prét-ecture de la vi]le de Kigali, on remarque que les taux sont

plus taibles quel que soit l'foe de la tèrnme ce qui laisse supposer que les fenrnres de la ville de

Kigali pratiqueraienr davanrage les rnéthodes contraceptives.

Si nous considérons l'évolution des taux de f'econdité pa,r âges enrre 1970 et 1991, on

reurarque avec Ie tableâu 6.8 que la structure de la fécondité a varié. En eiÈt, il y a un

rajeunissement du calendrier de la t-econdité, entre 1978 et l99i er surrout entre 1983 er 1991,

et une baisse de I'intensité, à rout âge de la procrâtion, mais plus paniculièrement aprà 40 ans.

Ces observations suggèrent une utilisation accrue des nloyens contraceptifs pïnti les fenrmes

rwandaises, ave. sans dorr ie rrne intenr ion d'arrêt  de la fecàndité chez les tnères de olus de 40

ans -

Tableau 6.8. EvoiLrtion des taux de fécondité de l9?0 à l99l

i €

3

A g e s 1 9 7 0 1 9 ?  a 1 9 8 3 L99 L

1 5 - 1 9
2 0  - 2 4

2 5 - 2 9
l o - 1 4
l 5 - 1 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9

l l 6
l B 3
1 4 9
2 5 2
1-  1B

4 9
3 0 2
4 0 5
3 7 7
3 0 9
l-9I

9 1

2 0 6
3  5 9
3 7  4
3 2 0
2 4 4
L29

5 9

3 2 ]
1 1 0

) 9; 3

, i
I
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Ct l r r i r r rc  le  rnorr t re  lc  grapl i ique 6.8.  les d i f térer l tcs  cot t rbes des taux cJe técondi té  ont  la

rr)êrl ie al l irre, les grosses différences se irouvant aux âgcs cle f-econdité intense et aux âges

avancés. On constate qu'après une hausse jtrsqtr 'en 1983, on assiste à rrne baisse de Ia fécondité

aux jeunes âges(20-24 ans) et aux âges avancés ( 40 ans et plus) ce qui pourrait s'expliquer par

rrn viei l l issenrent du calendrier drr mariage arr Rrvanda et par la planif ication des naissances-

6.4.2.1.3.  L ' ind ice synthét ic lue de fécondi té .

L'indice synthétique de técondité (lSF) ou somme des naissances réduites est le nombre

d'entants qu'une femrne aurait si,  de 15 à 49 ars, ei le était soumise aux Laux de fecondité du

ntoment. Elle s'obtient en curnulant les taux de fécondité par groupes d'âges qufrquennaux et

en les rnultipliant par 5. [-a reiative inrportance des taux de técondité des rnoins de 15 ans et

des plus de 50 ans fbnt croire que I ' indice synthétique (15-49 ans) analysé ici sous-estime la

1écondiré réelle du pays.
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Tab lea t r  6 .9

Préfecturc ISF  en  1976 ISF  en  l 99 l Baisse

Butarc 1 , ) 5 , 6 I A

Byurnba Q À
0 r a 7 , 6 n a

Cyangugu g ) 7,9 l 1

Gikongoro o -
ô , t 6,3 ? 5

Gisenyi 9.6 7,7 t q

Gitarama 7,6 5 , 8 t q

Kibungo Q , ) 0 , 6

Kibuye q o 6 , 9 3 ,0

Kigali 9,0 7 , 1 ) 1

Kigali-Ville 4 , 4

Ruhengeri q a 8 , 0 I A

Rwanda ô , o 6 , 9 t , l

Urbain 6,9 À a 2,2

Rural 8,J 7 , 1 l 6

Le tableau 6-9 rttontre que l ' lSF varie selon le mil ieu d'habitat avec une va.leur ae 1,1
en rnilierr ntral contre 4,7 dans le rtrilieu urbain, soit une différence de 2,4 enfanu par femme
alors qu'il est de 6,9 entânts par tèmme pour I'ensenrble du pays. [-a comparaison. avec les
atltres pays de la sotrs-région tnontrerait que cet indice est plutôt vrajseinblable nrême si la
trtéthodologie de collecte uti l isée n'est pas identique, car i l  était de 6,I au Burirndi en 19g7,7,2
en Ouganda en 1988-1989 et  de 6,5 au Kenya en 19890.  I l  faut  s ignaler  que I 'Enquête
Dérnograplt iqtre et de Santé effèctuée au Rwancla en 1992 donne un indice synrhétique de
fécondité de 6'2 enfants par tèri ir t te qui se situe entre la valeur bi-ute et ia valetrr aitrstée trouvées

'  P o p u f a t i o n  R é f é r e n c e  B u r e a u , '  A f r i q u e :  E n q u ê i e s  D é m o g r a p h i q u e s
et  de  Sa n t .é  , -  Févr  ie r  1 "992 _
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Selon la prét 'ecture, l ' indice synthétique de técondité varie entre 5,8 enfanrs (Gitarapra

ct Butare) et 8,0 enfants (Ruhengeri). Il est aussi irnportânt dans les prétèctures de Cyangugu,

Bvurnba et Gisenyi où i l  dépasse 7,5 entants par tèmrnes- Entre 1978 et 1991, I ' indice

synthétique de fécondité a connu une baisse sensible passant de 8,6 enfants en t978 à 6.9

enfânts, soit une baisse de I,Zenfants en l3 ans.

Cette baisse est beaucoup plus importante à Kibuye, Gikongoro et Kigali, où on

enregistre une diminution de plus de 2 enfants par femme, et plus faible dans les préfectures de

B1'umba et Kibungo avec une baisse de rnoins d'un enfant par'femme entre les deux opérations

de collecte-

6.4.2.1.4.  Ind ice de s tér i l i té  déf in i t ive.

L'indice de stérilité déflnitive peut être défini par la proportion des tèmnres sans enfarts

apres 50 ans- Au Rwanda la proportion des femmes sans-enfants à 45-49 ans est de2,0% pour

I'ensernble du pays. Selon le'milieu;"cetteproportion est de 3,1% pour le milieu urbain contr'e

1,9% pour le mil ieu rura1, comme le monrre le tabieau 6.10.
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Tlb lc.r. tr

, Après cet indice décroîtrait avec l'âge pour

et croîtrait pour ie milieu urbain ce qui traduirait soit

en rniiieu urbain, soit une plus grande omissicn des

6.4.2.2.  Calendr ier  de la  fécondi té

Le calendrier du phénonrène

des enfànts, indicateur qui est égal

i 'ensernble du pays et

une amélioration des

naissances.

analysé à travers l'âge nroyen des

poui le milier-i rural

conci itions san i taires

rnères à la naissance

f a ( j ) * f ( j )

sera

a -

L'J -

\ -  r r ; i
. 1 -  '  ' - '

où a( i )  :  dés igne le  r t r i l ieu du groupe c i 'âge i
i :  désignant les grotrpes d'âges quinqtrennaux que cornprend la période de procréation

d ' t rne  fen r rnc
ct  ( i )  :  le  raux de técondi té  du groupe c l 'âge i .

Groupcs d'âge Urbain Rural Ensernble

t 5 - r q R'l 6' R A ? 8q
?o-)4 5-1 6 d Î  Q 4 q ?

) 5 t q ) t  ) 1 4 g t 5  i
'to-'td

4 ' l 4 9

35-iq 5 4 ) 5 a 1

40-44 i 4 ) o ? o
4549 4 5 q ) o
50-54 4 7 6 7

55-5q 5 g 6 I

60-64 5 0 R g

165-64 5 5 q ) o
'74 

er -1- 6 R ) 6

Fnsernhle 7 4 ) )'/ 4
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En aofrr 1991, t'âge rnoyen des temnrcs à Ia procréation étaitde lt,3 ans pour I'cnsernble

du pays. Selon le milieLr de rési<lencc, il esr légèrernent plus laible en nrilieu urbain (30,7) qu'cn

rrr i l ic tr  rural  (J l , l ) ,  contrnc le r l lor l t re le tableatr  6- I  l  -

. Selon la prét'ccture, l'âge uroyen à la naissance, d--s entànts varie enre 31,7 ans potrr la

préfècture de Butare et Cyangugu et i0,6 ans pour la préfecture de la Ville dc Kigali- Entre

1978 et l99l, on assiste à un rajèunissernent du qâlendrier avec une baisse de 1,64 ans enlre lcs

6eux opérations. Au niveau des préf-ectures, on observe un lé3er rajeunisse rent du calendrier

entre les deux opérations de collecre si on exclut la préfecture de Cyangugtr oir le calendrier est

resté presque constant.
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Tablanrr  6- l  l

Prét'ecture

Butare

Bvurntra

Cvanqrrgr.r

Gikongoro

Cisenvi

Age rnoyen en 1978 Age moycn en l99l

32.0 3 t , 7
t r . 9 3  r .0
3 1 . 6 I  t - 7
32.4 3  r . 5
- t z . l - 1  l _  t

lG i ta ra rna
T * - -
F lpungo
t

l À t o u v e

l K i e a l i

lK iea l i -V i l le

Ruhenseri

Rwanda

Urbain

-&tra!

3 1 . 8 3  t . 4
3 l  . 8 30.9
3 2 . 1 3 l  . 5
3 1  8 3 1 . 4

30.6
) z - J 3 l  . 4
32.0 3  1 . 3
3  1 . 0 30.7
32.0 - 1  I . - 1

f,es variations de la fecondité- différentielle selon Ies principales veriatrles socio-
éconotniqrres et culture[es seront a-naJysées à travers deur indicareurs à s:voir Irndice
synthétique de fecondité et l'âge rnoyen à Ia naissance des enfants. on peut signarer à ce niveau
que toutes les variabres ne feront pas I'objet de cette analyse et o' se lirnitera aux seures
variables qu'on suppose les plus inrportantes. l-es variables retenues sont : r,ethnie, la religion,
le niveatr d'insmrction. l'état matrirnonia.l et |ernproi exercé. Avant d,entarner cette arzJyse, il
c5t  i l l lpor lanl  de la ire rc i  unc Ir t isc err  garde r  rrérhodologiq ue. Lcs méthodes d'évalrrar ion lndlrecte
de la técondité corllDorrent des rir'ites er des hyporhèses, qui si elres sont
corrtraigttantes'delllett rent généralcnrent acceptables dans le ca<l re d'trne populaiion nationale er
le: estirrrations peuvent alors être considérées corrrnre rel:ltrventent llables-
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Cependant pour certaines sous-populations, qui répondent parlbis encore Inoins aiément aux

hyporhèses posées par la nrérhode. cette tolérar)ce rnéthodologique devient très ditlcile et les

esrirnations produites incertalnes-

En dépit des précautions prises pour s'arsurer de la vraissemblance des hypothèses au regard des -,

sous populations étudiês, les évaltrations suivantes doivent donc être considérées avec prudencc-

N&nrnoins, il reste que sr les niveaux peuven! étfe sujet à caution, les é-cars pourraient être plus

signitiants.

6.5.  l .  Niveau d' instrrrct ion-

[-es variations de la fécondiré selon le niveau d'instruction sont conformes à ce qui

pouvair être attendu (r,oir tableau 6. t2). L'indice synthétique de fécondité par femme àécroîtrait

avec le niveau d'instruction sauf pour celles qui ont un niveau. secondaire ou plus, où I'indice

est légèrernent supérieur à celui des tèmrnes de niveau post primaire. A ce niveau il faudrait

signaler que la rnême situation a été observé lors de I'enquête nationale sur la fécondité de 1983 '

Tableau 6. 12.

Niveau d' instruct ion ISF Age.moyen Effectit's des
tèrlrnes

Sans niveau " 5 q 30,8 806141

Primaire l -3 1,39 1 t ) 2409ffi

Prirnaire 4 et plus 6,82 3 l  , 4 T\LL42

Post pr i rnaire 5 ,21 3  t , 8 65536

Secondaire et  plus 5 .44 l  l . 5 524't5

Non déterrriiné 5,14 I  r , 3 t4937

Enscnrble 6,90 l  t , l 1952t97

la mère.
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Lc t l l t  de lh i re arr  t t to ins 4 ans à l 'école pr i r r ra i re d i r r inr re l ' ind ice synt l re t rque de
lécorrd i té  dc 0.77 cnlants Par  lêr t t r t re  pâss:rn(  de 7, i9  entant  pour  res lcr r r r r res sans i rsrnrcrr . ,n  : l
6 .s2 entants poLrr  les tèrnntcs qui  ont  ta i t  4  ans au r r ro ins à 1 'écolc  pr iura i re.  pour  les ternmes
a)'ant tâit .ne année au moins à r'école secondaire, l 'rSF passe de 7,59 à 5,44 soit une baisse
2.15. Ceci montrerait que si l 'on verrt dirninuer le niveau de la técondité au Rwanda, un effort
parttculier devrait être mis sur la scolarisation des tll les- En ce qui concerne le calendner cie Ia
técondité qui esr mesuré à travers l'âge moyen à ra procréarion des enfanrs, on constate que l,âge
llloyen à la procrâtion augtttente avec le niveau d'instruction. Ceci voudrait dire que plus ta
lènlrne s'instruit, plus eue a tendance à procréer plus tard, ce phénomène s,expriquerart, entre
autres, par le nrariage plus tardif des fènr mes instruites.

6-5.2.  Ethnie.

Le tableau 6- l3 qui présenre l'indice synthétique de técondité et l'âge moyen des femmes
à la procréation selon t'erhnie de ra tènrme. tr tabreau mon.,e que les femmes ,Hutu.. oni un
nornbre iroyen d'enfànts supérieur à cerui des tèmmes. de |ethnie .Tusi,,. 

ceci confirme la
técondité intérieure de l'erhnie Tusi par ràpport à I'ethnie Huru, qui a été observée <ies t'enquête
démographique de 1970 et lors de l'enquête nationale sir la fécondité de 19g3. D,autre pa-* on
rcr)ralqrre que I 'ethnie "Twa" 

est plus feconde qué les aut "s ethnies avec un indice synthéi ique
cle fécondité de 7. '13 par femme contre 7,40 pour Ies Ht i ru et  5,4 porrr  les Tutsi .  On peur
rappeler également que l'écart entre I'indice synthétique de fecondité de l,ethnie Hutu er.i.utsi
de 2 enfànts par fènrrnes est resré conslanr depuis |enquête s.r ra fecondité de l9g3 ce qui
sigrrifierait qtre la f-écondité aurait dinrir,ué de la rnêrne façon entre les deux opérations de
collecte chez les deux etltnies_

tl
:
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Tatrleau 6. 13, ISF et I';ise rno,ven à la rrrocréalion seion I'ethnie <lc la tèrrirrre.

Ethnie ISF Age nloyen Eficcrifs des lerrrnes

Hu tu 7 ,40 - 1 1 , J r  750 l9  t

I  u IS l 5,82 l  l , 9 tf ia97

Twa 7,73 3 l  , 0 E028

Etrangers + Autres 1,æ 30.3 l6s3 I

Ensemble 6,90 3 l  , 3 1952t91

En ce qui concerne le calendrier, on relnarque que l'âge moyen à la procréation est plus

élevé chez les fèrnrttes Tutsi.strivie par les fèrnrnes Huru. l-es étrangers et ies rwandais d'autres

ethnies sont les seules à avoir un qlendrier plus jeune pa.r rapport à la moyenne nationale.

6 .5 . l .  Re l i e ion .

L'évolution de l'indice synthétique de t'érondié selon la religioo de ia mère {tableau 6- 14)

nlontre que cet indice varie peu selon les religions chrétiennes, même si il est moins élevé chez

. les tèlnmes de confession catholique: 7,10 contre r.espectivernent 7,36 pour les adveadstes et

7,52 por,rr les femntes protesuntes. Par contre il est à remarQuer la farble valetrr de cet indice

des femmes de re[gion musulmane 6, i5 qui serait peut-être l'effet de la polyga.inie et du
. caracrère urbain des rnusulmars-
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Tablearr 6. 14- ISF et âge rnoyen à la procréation selon la reliqion dc l:r nièrc.

Rel ig ions ISF Agc lnoyeil E.ifectifs des têrlnres

Catholiques
- t . to 3 r , 5 t244894

Protest2ntes
't 5) 3 1 , 1 388313

Adventistes
' t ,36 3 1 ,  I 179879

Musulntanes 6 . 1 5 29,8 22t69

Autres religions 8,00 3 t,0 r r 5782

Ensernble 6,90 3 l  .3 1952r97

En ce qui conceme le calendrier, il y a un rajeunissernent net du calendrier chez les

tènrrnes musulmanes et moins important chez les fernmes des autres religions, aûx Protestantes

et aux adventistes alors qu'il y a vieillissement moindre du calendrier chez les femmes de

confessions catholiques.

6.5.4. Etat rnatrirnonial.

L'estinration de la fécondité à I'aide de la méthode de Brass fondés sur la comparaison

(les raux de técondité par période et des parités rnoyennes déalalées n'est pas applicable dans le

cas de la fécondité légitime, car l'état matrimonial charge dans le temps et donc les naissances

qu'on utilise pour le calcul des parités moyennes proviennent fbn probablerrient de Plusieurs

étas matrirnoniaux. C'est pour cette raisoo qu'on va utiliser les donnees brutes sa-ns utilisation

de la nréthode de Brass conrrne dans les cas précédan6. Dars ce point, on utilisera I'indice

synthétique de fécondité au lieu de la parité nloyenne comlne fut le cas en 1978, érant entendu

que la sit ation matrirrroniale varie peu au coIrs d'ttne année. t-e tableau 6- l5 donne la somme

<ies naissances réduites ainsi que l'âge rnoyen à la procrâtion.

I
I
I
l.
F
l
:1.

,
t
:

a



Etat nralrirnonial I S F Agl] rno)'èn E.ffectif des tèntnres

Célibataire L , 3 4 32.51 117133

ivlariées légal. 8,35 )a )1 507411

Ivfariées coutum- 8 , l 7 29,33 207016

Union l ibre
'7 S) 29,36 .274427

Veuves d  t q 27,'14 78119

Divorcées 4 , l 8 25,14 75809

Ensemble 6,90 3  r , 3 t952r97

"t ,.1 A

Tablc.eu $-  [J-  [SF et  âqc moven à la  orocréat ior r  se]on l 'érat  rnarr i r r ronia l .

Selon ce tableau, I'indice synthétique de fecondité varie beaucoup selon l'état matrimonia-l

avec des indices plus grands chez les femmes mariés (autour de 8 enfans par fentmes) et des

indices àibles chez les autres états matrimoniaux.

Au niveau des tèmmes mariées, on constate qu'iJ y a une différence de comportement

entre les femmes en union libre et celles qui sont-mariées légatement, avec des ISF respectifs

de'1 ,52 et 8,35. Ceue situation résulterait de la fréquente instabilité des unions libres. Au

niveau des autres états matrimoniaux, on peut souligner la àiblesse de I'lSF des céiibataires qui

esi de 1,34- A ce sujet, on pourra-it penser que si on reurdajt l'âge des femmes au mariage, on

iniluerait beaucoup sur le niveau de la fécondité au Rwanda.

En ce qui concerne le calendrier de la fécondité, on constate que l'âge moyen à la

procréation est plus petit chez les veuves, les divorcées et les femmes en union avec des âges

r; l toyens à la procréat ion respect i fs de27,7 ans, 25,7 ans et  29,3 ans et  plus grand chez les

céiibataires avec J2,5-1 ans collule âge nroyen à la naissance des enfànts-
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6 .5 .5 .  E ruP lo i  exe rcé .

Il existe aussi un diflércntiel au nive.tu dc I'enrploi exercé par la lèmtne- Ainsi le ubleau

6.16 qui présente I'indice synthétique de fécondité et l'âge moyen des femmes à la procréation

selon I'ernploi exercé par la tènlrne Inontre que les t-emmes agricultrices ont un ISF de'l ,25

entânts par tènrme largernent supérieur à 4,94 entans par tèntmes qui est celui des tèmmes

excrçânt dans la protèssion âutre que I'agriculture.

Tableau 6. 16.

Enrploi exercé I.S.F Age moyen

Agricultrices, éleveurs, pêcheurs
' 1  ) \

'1 r 5

Autres professions 4,94 32,0

Ensemble 6,90 3  r ,3

En ce qui conceme le calendrier du phénomène, nous constatons qu'il n'y a pas de

ditlérences notâbles entre les âges moyens à la procrâtion selon I'emploi exercé de ia femme-

ce chapire se donne comme objectif de donner une idee sur l'importance de la fecondité

à risque au Rwanda c'est-à-dire celle qui concerne les femmes jeunes (moins de 20 ans) et les

femrnes âgées (40-54 ans).

6.6- l. téconriité des aclolescentes

On uresure la técon<.lité des aclolescentes à partir de la fécon<.lité des tèrntttes de tnoins

de 20 ans. En l99l le taux de fécondité des adolescentes es( de 27 '1 pour mille a'u Rwanda-

t

:
i

J
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Ce tairx var ie pett  avec lc r t t i l ietr  de résidencc, c"a"r i l

conr re  24 ,5  en  r t t i l i e t r  r r rba i r t .  Sc lon  l 'âge ,  o r t  cons la te

ans et devienrtent i l t t l lortants à l5- i9 af ls avec un teux

pays contre 47 et 59 potrr  r t r i l le respect ivernent pour le

le  tab leau 6 .  16

est de 21,9 povr mi i le en mi l ieu rural

q i re  ccs  taux  sor t t  p resque nu ls  à  l2 -T4

de 5E,5  pour  rn i l le  pour  I 'ensentb le  du

rni l ieu urbain et rural  comlne le ntontre

Tableau g.l?. Taux de fécondiré des adolescentes selon là grotrpe d'âqe (en pour nri l le)-

Groupe
d ' â g e

Urba in Rural- Ensemble

L 2 - 1 4
1 5 - 1 9

2
4' l

z

5 8
z

5 8 , 5

Ensemble 2 4  , 5 2 7  , 9 2 7  , 7

Ce taux est plus faible si on le compare à d'autres pays. Le taux de fécondité des

adolescentes était deTL o/* au Burkina-Faso en 1975 et 156 0/* en 1986.

Concernant la contribution des adolescento O*, la fécondité du Rwanda, on constâte

qtr'elle est faible comme le monrre le tableau-6.17 et reste la même quel que soit le milieu

d'habitat- Cette contribution de 4 % est la rïêrne que fel le qu'on trouve dans les pays de

l 'Afïque du Nord comme I 'Algérie et I 'Egypte.
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T: ib lmu 6 .18 .  Cont r ibu t ion  < ies  tè r ru i res  < ians  i : t  iécor r r i i té  d t r  Rrvanc la  se lon  le  r r ] i l i e r r  < jc
résidence et l 'âge

Ages Rr,,,artda Urba.in iLural

I L - l 4 0 . 2 0 . 2 t t  , /

r5- r9 4 0

20-24 r 6  I t ]  3 t ô _  I

25-29 24.6 23.0

30-34 2 2 . 5 22.6 " t a  A

35-39 r9 .0 r 7 . 8 i 9 ,0

4044 I  1 . 4 10,0 . 5

45-49 J . ) l . o

50-54 0.9 0 . 8 1 . 0

Totai r00.0 r00.0 100.0

6.6.2- Fécondité des personnes âeées.

Par personnes âgées, il faut entendre les îemrnes âgées de 40 ans au moils- En effet.

c'esi à paftL- de cet âge, qu'on dit que la fécondlté *i à risque si on exclut la féconciité des

adolescentes- En 1991, le taux de técondiié polr ces femnres étâit de'72,2 pour mil le pour

I 'ensemble du pays, 73,2 pour le rni l ieu rural ei 47,2 pour le mil ieu ùrbain; comme le monire

le  nb ieau  6 .18 .

Tableau 6.19. Taux cle fécondité des per-sonnes âeées par groupes d'âge en pour mil le.

ages Urbain Rura l Ensernble

40-44 E 5 , 6 t 4 , 4 . 1 t 4 5  6

4549 r9, r 3 8 , 9 38,9

50-54 I  i . ? I  1 , 5 i l 5

Ensernble 40,7 t _ ) , 1
a a a
I  L , Z

i

' - t
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sel.n l 'âgc, orl corlst: lre qrrc les taux sorlt  plus imporranrs à 40-44 ans otr pltrs cl 'une

lerrtrnc Sttr 7 accottcltc citaqirc arlnée en rtt i l ieu rural et l lOtrr I 'ensctt lblc dtr l lays dans cctte

tranche <1 'âge. En cc qtr l  corlcÙrlte la cOntribrrt iOn dc cette catégorie des tetttr l ies dans la

técondité du Rrvanda, on renlarqtre qtr 'el leest i lnporlante, car ei le représente plus de l57o povt

l ' ensemb le  d t t  PaYs .

6 .7 .  Conc l t r s ion -

L'évaluation inrerne er externe des données sur la fécondité collectée en 1991 fait

apparaitre une sous-déclaration des naissances des 12 derniers mois- L'utilisation de la méthode

ci,Arriaga nous a permis d'esdmer la fécondité du moment et les résulta[s obtenus'monLrent que

ra fécondité aurait baissé au cours des dernières annees mais reste toujours élevé si on compare

le niveau aux aLlrres pays africains. Le taux brut de fecondité est de 45,9 pour miile' ie taux

global de técondité générai est de 207 pour miile et la somme <jes naissarces réduites de 6'9

e.tânrs par t'er'ures. L,anal'se difiérentielle de la fécondité mon''e que la fécondité varie avec

le niveau d' instnrction, 1'ethnie et i 'état matrimonial de la mère' Par contre el le ne varie pas

avec la religion de la rnère. une atltre constatation est que la fécondité nvandaise reste à risque

étant donné que 15% de la técondité au Rwanda est issue des femmes âgées de 40 ans et plus-
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CHAPITRE, T :  I -A N4ORTALITE.

7.  l .  In t roc l t rc t ron

La mesure de la rnortrlité constitue un des objectifs irnportants d'un recensement général

de la population et de I'habitat. La connaissance du niveau de ia rnortalité, de sa structure par

âges et de ses principales caractéristiques perrnet d'orienter les politiques de santé publique d'un

pays, sur base des données et d'indicateurs à la fois llables et spécifiques-

l-es indicateurs les plus courâmment utilises dans I'analyse de Ia mortalité sont

I'espérance de vie à la naissance (%)' pour la mesure de la mortalité générale, le quotient de

rnortalité infantile (,q") et la probabilité de ciecéder avant 5 ms Ggr,) pour la mortalité infantile

et juvénile.

Ces indicateurs peuvent être obtenus directement à partir des deces suryenus au cours

d'une période de référence donnée (généralemeni un an). Quand on dispose du nombre de décès

classés par âge au décès et par sexe du défunt, et de ia-population totale classée elle aussi par

sexe et âge au milieu de la période de référence, on ca-lcule directement les. taux de mortalité par

âge et sexe ainsi que les autres indicatanrs de ia mortaiité.

Quoiqu'elle constitue la façon idéale d'érudier la mortalité, la mesure directe se heurte

à un problème des données. Très souvent le nombre de décès n'est pas correctement déclaré

lors de la coliecte du fait que les proches parenb ciu déiunt oublient la survenance de cet

événernent, qu'ils se refi:sent de le faire enregistrer ou alors qu'ils estiment que ce décès est

suryenu en dehors de la période de rét-&ence.

D a n s  u n e  a n a J - y s e  t r a n s v e r s a l e ,  1 ' e s p é r a n c e  d e .  v i e  à  1 a  n a i s s a n c e
e x p r i m e  l e  n o m b r e  d ' a n n é e s  q u ' u n  e n f a n t ,  f , é  a u  m o m e n t  d u
recensement ,  peut  en  noyenne espérer  v iv re  s i  les  cond i t ions
s a n i t a i r e s  d e m e u r a i e n t  c e  q u ' e l - l e s  s o n t  a u  m o m e n t  d e  s a
n a  i s s a n c e  -
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Cc problèrne d'onrission des décès conccrne parttculièrenrent les événcrrrcnts dotrbles c-eractérisés

par une naissance suivic d'un décès à un in{ervalle très rapproché, Ces plrénonrènes <l'orlission

cntrainent ur lc sous csl in lat ion de la nrortal i té in lant i le-

Compte tenu des difficultés occasionnées par la sous-déclaration des clécès, on a recours

à des nréthodes indire.tes pour estimer !a mortalité. Pour cela on part d'intormations faciles à

obtenir sur la survie des proches paJents. Les indicateurs de la nrorulité des enfants sont déduits

du nornbre moyen d'enÎànts survivants parmi les nés vivants, tandis que ceux des adultes sont

estimés à partir de la proportion des non-orphelins de mère pour la mortalité des femmes et des

non-orphelins de père pour celle des hommes-

Mêrne si ces infbrmations sont faciles à recueillir, les indicateurs qu'elles perrnettent de

calculer présenten( eux aussi certaines limites- [-eur utilisation se fonde sur des hypothèses qui,

en pratique, sont loin d'être toujours réalisées. D'aure part I'estimation indirecte de la mortalité

utilise les modèles de mortaiité-type, mais le choix du modèle adéquat n'est pas toujours

suffisamment raisonné. l: t'iabilité des esdmations auxqueiles on aboutit dépend par conséquent

d',rn certain nombre de conditicns dont notamment la juptesse du modèle choisi et |adéquation

des hypothèses de travail.

Le présent chapitre est srrucruré en quatre poinis- On présentera d'abord le contexte

socio-sanitaire rwandais, le deuxième point sera consacré à l'évaluation des données de base,

I'estimation indirecte de la nrortalité sera faite au troisième point et en dernier lieu, on procéderâ

à une étude différentielle de la monalité-

7 .  ? .  Con tc ; l e  soc io  sa r l i l a i re .

Depuis son accession à I'indépendance (1962), le Rrvarda a dér,eloppé une politiqrre

saniLlire qui vise à rendre accessible les soins de santé par torltes les couches de la société. Déjà

les rnissionnaires religieux avaient cornrnencé à ouvrir les dispensaires depuis le débtrt du siècle,

pr incipalertrcnt dans les zones rurales oir  s 'exerçaient letrrs act iv i rés rel iq!etrses-
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Pcndant très rongter'ps. res soins de santé étaienr prcsque grarui... aussi bien cans re secteur
public que clrez les ruissionnaires, re secteur privé proprernenr dit étznr ineristânr,

En 1978, date du précédent recensernent, l'espérance de 'ie à la naissance était estimée
à 46,4 ans à l'échelle nationale. L,e quotient de mortatité intantile (rqrJ érait de 144 u/,,, et re
quotient de mortalité juvénile (oq,) s'élevait à g9 v,D. ta rable de rnonalité de référence éait
le rnodèle Princeton S ud.

Depuis lors, les différenLs prars quinquennaux de déveroppement se sont rués.des
objectifs à atteindre dans le domaine de la santé er le rout dernier (1981-19g6) visait à faire
baisser fonernert le niveau de mortarité aux jeunes âges. L'esperance de vie à la naissance
devait passer à 53,7 ans en 1986, le raux brur de mortalité à 14 o/.,,, le quotient de mortalité
intàntile à 96 pour rnille et la mortâlité juvénile devait rornber à 60 pour mille- L: malnurrùon
étant identifié comme tlne des principales causes de morbidité et de rnonalité des enfants, une
série d'actions tart prévenrives que curatives furent programrnées en vue de résoudre ce
problèrne- Actuellement, les conditions socio-sanitaires se sont largement améliorées_ L,z
couverture vaccinale a atteint 8z%- L-e. nombre de centres de sanré, de dispensairqs et des
hôpitaux a augmenté et est mieux réparti sur t'eruemOte au territoire nationA. L,habirat s,est
amélioré, l'eau potable esi devenue plus access-ible à une plus grande proporrion de la .
poptr lat ion.

Ces éléments qui rnilitent en fàveur d'une baisse sensible du niveau de la morialité sont
touteibis contrariés par plusieurs facteurs. -En effet, les conditions économiques deviennent de
plus en plus précaires à cause d'une forte pression démographique sur les terres disponibres,
l'agriculture occupanr plus de 90% de ra pop.ration active rotare- Déjà dani les années lggg-
1990 les prétèctures de Btrlare, Gikongoro et Kibûye turenr fbnernenr touchées par une longue
période de sécheresse. On a assisté à plusieurs cas de décès dus à la pénurie alinrentaire et cette
région connaît  une tragi l i ré chronique sur le plan nutr i t ionnel.  Ces problèrnes de rnainsrr i t ion
atJ-ectent principalernent la santé des cnfànts et celle de Ia mère er influenc.nt don. le niveau des
rnd icateurs de rnortalité générale.
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La réce .ss io r r  éconor r i iq r rc ,  qu i  l ' rappe ac tue l l c luent  le  f t s lnda, : t  en t ra îné  ur l3

corupressiort  c lcs ciépenses prrbl iques notarrment dans lc sccteur de h senté- Actuei lernent les

frais cie santé sont ent ièrenrent i \  la charge cle la polt t r lat iort  t : t  aucul le sinrcture de pr isc en charge

. ics  so ins  r t ' cs l  c l l corc  i r r i t iéc .

Une autre source cic préoccupation est le niveatr <iu sicla jugc rrès élevé atr Rrvanda et

I ' i r lpact cle la guerre que connaît le pays depuis 1990. En 1991. lc sid:r est la troisième cause

de rnortaiité après le paludisrne et les rnaladies respiratoires aisuës:- En outr€, les coûts des

soins de santé qui y sont afférents appauvrissent davantage les tanriiles tottcllées par la maladie

er exposent les membres de celle-ci à une plus tbrte vulnérabiliré r'is-à-vis de toutes les autres

calses de décès. Tous ces problèrnes devraient expliquer la tendance ér'entuelle à la stagnation

où à la hausse de la rnortalité. L'impact-de la guerresrest réelleltcrlt t:rit sentir après la date du

recensenrenr et ne devrait pas int'luencer les indicateurs de rnortaliré c:rlculés à partir des données

de ce recensellent.

7.3. Evaluation des données de base

L'évaluaûon des données <ie base servant à la mesure de h rnortllité est une étape

inconrournable de I'Analyse. EUe permet de se rendre compte <le la qualité des données et

renseigne sur le degré de fiabilité à accorder aux estimations dtr pltérttlntène'

Trois catégories de questions ont été posées lors de la collecte- Une question sur ies

décès des enfants de moins d'un an au couis de la période cle clouze'mois 'précedant le

recensernenr (ler août 1990 au 3l juiilàt 1991), a servi à la nresttre directe de la mortalité

intanti le. En deuxiènre l ieu, la question sur la survie des enfl ints 1cl:rssés par sexe), a servi à

l 'esr i rnat ion ind i recte c le  [a  n ior ra l i té  des enfânts  (de 0 à 5 ans) .  Err l l r r .  la  quest ion s t t r  la  s t t rv ie

cjes pères et des nrères. devrait sen,ir à I 'estirnation indirecte t lc l : t  mortel i té des adtrl tes'

2  R é p u b l i q u e  R w a n d a i s e ,  l l i n i s t è r e  d e  l a  s a n t é  :  R a p p o r t  a n n u e l

1 9 9 1  p - 5 O -

æ
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L'ér'aluation portera st iccessivetltent srlr les données de base de la rnesure direcre. cel le de

l 'estirnation indirectc de Ia rttortal i té des enfants ainsi quecelles relatives à I 'estirnarion indirecte

de la rnortal i té des aclultcs.

7.1.1.  Evaluat ion des données sur  le  nornbre déclaré d 'enfants  de moins d 'un an décédés au
cotrrs des dorrze ntois précédant le recensernent-

Atr total 13.530 décès d'enfants de moins d'un an ont été enregistrés comnre s'étant

produits au cours des douze mois précédant le recensernent sur l'ensenrble du territoire rwandais.

Rapportés aux naissances annuelles totales, soit 260-773 enfants, on obtient un quoûent de

tnorÎalité intantile de 51,9 décès pour rnille naissances- Ce niveau est très faible par rapport à

celui de 1978 (144 u/r\,). La baisse enregistrée serait environ de 64% en 13 ans, ie qui paraît

invraisernblable. Ce niveau résulte probablement d'une sousdéclaration des deces. Calculépar

sexe cies enfants, le quotient de mortalité ne nrontre pas de sous-déclaration différentielle. Il est

de 53,7 "/,*., chez les garçons et de 50,0 chez les filles. Cet &art entre les sexes \/a dans !e sens

généralernen t attendu.

Cornpte tenu de la àiblesse du niveau obtenu par la méthode dkecte, le quotient cie

rnortalité sera donc estirné par les rnéthodes indirectes au même titre que les autres indicateurs

de rnortal i té.

7.3.2- Evaluation des données de base pour I 'estimation indirecte de la monalité.

Les outils d'évaluation utiiisés sont génénlelnent, pour la rnortalité des enfants

I ' i t l tportartce des non réponses, le rapport de rnasculinité et I 'évoiution des nonrbres drent'ants

rtés vivants selon l 'âge de ia rnère.

Pour la rttortal i té des adtri tes on exarl inera la prooort ion des parents survivants ainsi qtr 'une

cornparaison entre le norttbi-e d'enfhnts strrvivants et le nornbre de Dersorlnes dont la ruère'survit.

dP',
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Arr vu du tableau 7. 1,, la parité lnoycnne, cornrne Ia proportion d'enfants

augmentent rapidernent avec l'âge de la rnère indépendamment du sexe de l'enfant,

proportion d'enfants décedés chez les rrrères de nroins de 20 ans se départit de cette

[-a hausse des parités nroyennes er lbnction de l'âge de la mère traduit naturellement

de tbrrnation des tànilles De rnême, l'évolution des proportiors d'enfànts décedes

pour surprendre. Elle traduit I'effer de l'âge de la mère sur la.srrvie de I'enfant.

décériés,

Seule la

tendance.

Ie ryrhme

n'est pas

. i
: '
a

Tableau 7. l.

Les risques de déès d'un enfant sont généralement majorés aux jeunes âges (moins de

20 ans et aux âges plus avancés (35-a5 ans) de la mère.

' p ( r )  r e p r é s e n t e  l a  p a r i t é  m o y e n n e  d u  g r o u p e  d , â g e  i  e t  d ( i )
I a  p r o p o r t i o n  d r e n f a n t s  d é c é d é s  d a n s  I e  g r o u p e  d ' â g e  i -
H a b i t u e l l e m e n t .  I a  v a r i a b l e  i  s e  r a p p o r t e  a u x  g r o u p e s
q u l n q u e n n a u x  d r â g e s -  À i n s i  i  =  1  r e p r é s e n t e  I e  g r o u p e  d e  t 5
â  1 9  a n s ,  t : 2 l e  g r o u p e  d e  2 0  à  2 4  a n s  e t .  a i n s i  d e  s u i t e .

I  d 1 i 1  r e p r é s e n t e  I a  p r o p o r t i o n  d ' e n f a n t s  d é c é d é s  d a n s  I e
g r o u p e  d , â g e  i -

mere

Groupes
d'âges

p(i)'
garçons

p(i)
filles

p(i)
deux sexes

dc)
garçons

d(i)'
6lles

'd( i)

deux sexes

r5- l9 0,0504 0,049 t 0,0995 0,1665 0,t342 0,1506

20-24 0,4238 0,4119 0,8417 0, 1608 0,1326 0, 1463

25-29 t,2258 l,2060 2,43 r 8 0, r69r 0,1484 0 , 1 5 8 8

30-34 )  t 4 ) 4 2,1190 4,2614 0,1892 0,1698 0, l?95

35-39 2,9724 2,9545 5,9270 o,2t7J 0,2006 0,2090

40-44 3,6r00 3,5S79 7,1919 0,244r 0,2272 o,2356

45-49 3,8968 3,811t 1,1739 o,2669 0,250 r 0,2585
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EI I  o t r t r '  l ' aug t t tenra t ion  de  Ia  p ropor t ion  d 'en fân ts  décedés avcc  l . : ige  de  la  rnè : : : r - r r r l (c
J;robabler i lcnt d ' t tn ett-et  dc calendrier-  Les décès cl  'enfants 

issrrs r ic-s rrrèrcs Jcuncs c\: \n:r lc ' (
st l r tot l t  t tne t t lortal i té infanto- j t rvéni le,  alors qtrc ceux des mères les 1; l rrs: igees i ,"dr: isc: i r  rrrr
r i s q t r e d e d é c é d e r q t r i v a d e l ' e n f a r r c e a t r d é b r r t d e l . â s e a d u i t e . � a

L'évaluation externe des données sur la mortal i té des enfanrs a éré faire à l-. i i r lc,Jcs
données de I'Enquête Démographique et de Santé (EDS) reaiisée âu ft1y2nd2 en lgol- L:r
contparaison du nombre moyen d'enfânts nés vivants et de la proportion d'entanrs .lcrrrlcs
(tableau 7'2') lnontre que les données collectées par les deux opérations sonr. mis l prrr l:r
proportion d'enfants décedés au groupe d'âge 15-19 ans, sensiblement de même cualire.

Tableau 7.2- P"ri,é d". fbr*"r .t p.opo.tionr d'.lf"nt, d&édé, p".

Groupes
d'âges

p(i) d(i)

EDS 1992 RGPH i99i EDS 1992 RGPH I99 I

l5 -  l9
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

0,100
0 , 8 I 0
2,390
4 , 1 7 0
5,790
7,490
8 , 1 3 0

0,100
4,842
) 4a)
4 , 2 6 1
5 Q)'7

7 , 1 9 8
7,774

0,100
0 , 1 3 6
0.155
0,.r75
0, t92
0,235
0,248

0 ,  i 5 l
a , !4 '7
0 ,  i59
0 , 1 9 0
0.209
0,?36
0,259

cette simiiitude des informations is.sues de deux sources indépendantes er se rf,i)lx)r-r:rrlr
à des périodes assez Proches montre que les données du recensement sur la monaliré s.rr( tlc
q ual i  té satistaisan re.
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de la ntortalité aux jeunes âges- Brass (r9(r4) est rc'rcrnrer à avoir proposé ur€ r,r,.rl',.,r' 
r""'t

t ranstbrrr :er ces proporl ions d'entants <j icédés, c lassées seron re groupe.,âges qrr i r rr l , r ,  r r , r ' r l  t l :5

rrrères' en estinration des quotients de rrortarité cntre iâ naisçrnce et rrn âge exaca_

selon Brass, q(x): k(i)"D(i) où D(i) représenrc ra proporrion d,entàr6 ,r, . . 
,t' ' c"

groupe d'âgcs (i) de la mère, ta-ndis que k(i) est un rnultiplicateur qui tient compte.,, 
-' , " " ..':t

artres que la mortalité- Il a remarq.é que ra reration enrre une proponron d,..f,,,,,. 
' ' ' "'u:'

D(i) et un quotient q(x), tel que le donnerair une tabre de morarité "r, *o*,,.. , ,"" j"
calendrier de la fecondité- ræs rnurtipricateurs sont donc sérectionnés à partir d€ r,r ,.,1' 'tt 

<t'

rapport p(l)/p(2), qui représente un bon indice de précocité de la iécondité-

Plusieurs auteurs, tels que Sulli*a-n, Trtrsselr, preston et pa oni ont cherché ;, .,t,,'It"r-.r
I' equaiion de Brass en utilisant d' a.tres courbes de f'econdité et des tabres dx tr,,,,t-'l 

' ' u'

Coale-Denrcny.

I-a méthode de Brass est fondée sur trois hyporhèses dont ra prus important,. . 
I t(t'' ,c

r isquededécèsd'unenfa- ' l tdépenduniquementdesonâgeetnond'autresfacteursa.r ,* , r , , ' l ' l t l '

de.sa mère, le rang de naissarce. etc- La seconde hypothèse suppose gue la fécrxt,lrt, 
''l ta

moralité ju\énile sont restées consi2nies da,rs un passé récent. Eni-rn la troisiàrrc lr'll,"lltcs"
vett  qte le r isque d'ornission esl  rc l rém( pour les enrans decedés que pour rr . .  

r r l ; r l t , .

su rvivants -

_ , r r l , l cDans la râlité toutes ces hypothèses ne se vérifient que rarement. p,un" O,.1. 
,t 

' "

bien que les enfans nés de rnères jeunes soient exposés à des risques de décès pru:: . l, 
r ' 'ltte

la r t toyenne -  D'aurres pan, les ef tbrts inci iv iduels et  colect i f i  tendent à ar.él iorer rc: .  ,  , , , " ' t t t t '1"s

t le santé et  de ce fài t  tbnt baisser re nivearr de ra rnortal i te.  c 'est  pour ces raisons (1,r ,  ' i  
"  '  lc \

calculs des indicareurs de 'rorurrité in ranto-j uvénile, on érarte généralernent les ,-..,,"
basées sur les d&iarat ions des rèrrr . res de 15-19 ans- pour teair  courote du <r. .  

. .  ' ' '  ! :1

,  , ,  l .  c l dIl lorlalt(e, l-eeney a proposé un procéde perrrrettant d'eslrrer I 'annê 
t, date prtlcuJarr I t

e t  pour  laqrre l le  les est i r r ra( ions c{e la  morta l i ré  sont  va iables.
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Qttant aLr déclin dc la iécondiré. il existe des 'arianlcs de l'étltrarion originale de BraSs qui
prcnncllt cn cortsidératiorr l'hypoilrèse <.lrr déclin tje la iécontliré. C'cst ie cas notarnment de la
nréthode de Preston et Pal lorrr_

Ert conclusion, ort se rappelera que I'esti ration indirecte de la rnorhlité des eniants est
lbndée strr des infbrnrations laciles à collecter (la proportron des cnfânts decedés parmi les
enlants nés vivants) rnais que l'équation de base qui pernret d'obtenir les indicateurs classrques
de rnortalité, se tbnde sur des hypotheses qui sont loin d'être réatisées dans la pr-atique- pour

la mesure de la ntortalité des enfants au Rwanda, on utilisera la variante de Trussell parce
qu'elle se tbnde sur un plus grand nombre de casj- on a égarement tenu compte du procédé
de Feeney pour obtenii la période de référence à laquelle les esrimations de mortalté se
rapporte{rt' læ nrodule CEBCS du logiciel Mortpark fournir les 'résr.rltats qui éirnissent Ie
procédé de Trussell et de Feeney.

1  . 4 . 1  . 2

Les proportions des enquêrés donr ra rnère (ou lc père, re cas échéant) est encore en vie
s'obtient à I'aide d'une question simple adiessê à toutei les personnes vivartes. [a queston
estainsi  tormulee 'votre 

mère est-el le en vie ? ' .  Les réponses possibres sont:  oui ,  non, et  je

ne sa. is pns. l l  en est de même pour la quest io* s*r  l ' ( rat  de sun, ie dtr  père. Ces proport ions
pônnettent alors des esdmations fiables de la mortalité des adultes.

Biass en 1975 a rnontré qu'il y ava-it une relation entre la probabilité de survivre de 25
ans à 25+N et les proponions des enquêtés âgés de N-5 à N (notée S(N-5)) er de N à N+5
(nolée S(N)) dont la l t rère ét :r i t  encore en vie.

N à L r o n s  U n i e s .  o p -  c i t .  p  7 4

J

1
I(

,
I
I

- i

l
I

. - l

..I

l
)

l

1 "
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Cettc re lat ion pret tc l  la  lor t t tc  sLt ivante :

l \ ? t - y  = w ( N  * s ( l / - s )  *  ( t - t ' l ( l / )  )  * - s ( r O
l ( 2 s )

oir: l(25) représente !a probabil i té de sttn' ie :\  25 ans;

l(25+ir l) représente la probabil i té de survie à 25+N ans;
W(N) est un fâcteur correcteur qui tient conrpte de la fbrrne des courbes de técondité et de

morta l i té :
S(N) représente la proportion des enquêtés âgés de N à Nl-4 dont la rnère était encore en

vie au rnolnent de la collecte.

Actuellement, il existe des méthodes plus simples, comme celle de Hill et Trussell, pour

déterminer la mortalité des adultes à partir de la proportion des orphelins de mère ou de père.

L'estinration inciirecte de la nrortalité des adultes présente certains inconvénienLs majeurs,

clont notamlnent le fait que les probabilités de survie estimées ne portent pas sur toute la

population mais seuletnent sur les parents dont certains enfants survivent, ce qui sureprésente

la rnortalité des parents ayart plusieurs enfan8 en vie. En second lieu, les eslimations de survie

tbndées sur les déclaraticns des jeunes enquêtés sont parfois biaisées par le fait que les proches

parents qui les adoptent se déclarent cornme leur_s parents véritables-

Ceci sous-estime la mortalité des jeunes adultes: En dernier lieu, les probabilités de survie

estirnées se rapportenr à des périodes longues et mal détlnies, ôù l'on suppose que la mortalité

des adul tes est restée constante. Or, dans la plupart des pays, la rnortalité, tant des adultes que

cles entânts, baisse de taçon régulière. Pour tenir cornpte de cette baisse, Brass et Bamgbove ont

estirné le temps t (le nombre d'années préôédant I'enquête) auquel se rapporte chaque probabilité

de surv ie .

Une autre d i i i :cu i té  à laquel le  on se heur te quard on est inre la  rnor ta l i té  à I 'a i i :

nréthodes indirectes concerne le choix du rnodèle à uti l iscr. En eftèt. le choix du nrodèle

convient au cas d'espèce étudié dernande que I 'on connaisse la structure cles décès par âge.

cette irrfbrrnation ctr i  tait  recours aux nréthodes directes est en reali té souvent indisponible.

des

qui

Or,
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Dans le cas dtt Rwanda, la tanri l le des tables cle Coale & Derneney (princeton Strd) a été
trt i l isé potrrdes raisons decorttparaison avec les clonnées du recensenrent cle 197g, en supposant
qtr'en l3 ans' le schérlta de rnortalité du Rlvancia n'a pas fondarnentalernent chansé.

7.4.2.  Mestr re de la  nro(a l i té .

Pour estimer la mortalité des enfants (ret,, :go et rgr) la variante de Trusselj a été retenue
tant pour le sexe masculin que pour le sexe féminin. Cette variante n'a pas été urilisée pour la
Inesure de la mortalité adulte. En efiet, elle permet d'estimer la mortalité adulte féminine mais
a pour inconvénient de déduire la mortalité adulte masculine de Ia mortalité féminine à partir des

ntodèles, atr lieu d'utiliser les infornrations disponibles sur la survie des pères. Çeci a pour
conséquence de cacher le niveau réel de la rnortalité des hommes en le réduisant artiflciellement.

cornpte tenu de cet inconvénient, la mortalité adulte tant masculine que féminine a été estimee
(à l'aide du logiciel "Mortal") par la rnéthode de Brass er Hiil 83 er en utilisant les infbrmations

sur la survie des pères et mères- Iæs indices calcuies sont 20q4o pour la survie du père et :o Qzs
pour la survie de la ntère- A partir de ces indices, on a cherché I'espéi^ance de vie à 20 ans (qu)

correspondant dans la table de Coale & Denieny par interpolation entre niveaux encadrant les

a,Qzs OU zoQ.ro.

' . '
En vue de rninirniser les erreurs, le zra,z: et le ,uqou utilisés dans le caicul de %u sont les

nroyennes des trois va-leurs obtenues entre ie groupe d'âges 15-?5 ans tant pour les hommes que
pour les fèrnmes. L'appariement des indices obtenus de la mortalité des enfants.et de la rnortalité
des adultes a été fait en utilisant la procédure "COMBIN" du logiciel "MORTPAK", qui prend
l, et 1., comme données d'entrée pour la nrortalité des enfants et e,s pour la mortalité des aduites.
On présentera le niveatt de la nrortalité des enfànts, celui de la nrorralité do-s adultes et
I'appariernent des deux, qui déterrnine le niveau de la nrortalité génénle.
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r\ I 'aide des donrrées sur les enfants nés vivants et survivanrs classés par âge dc Ia nrère.
on obtient des esti t t tat iorrs de Qrrr, Qr:rr, Qr.sr gui c.rpri lnent les probabil i tés de décéder entre ia
naissance et l 'âgeconsicléré (2,3 ou 5). cette nréthode ne fburnit pas une esti*ration f iable du
tatrx de rnortal i té intanti lc- En effèt, I 'estimation de cer indice basée sur lcs déciarations des
fèrnrnes âgées de l5 à l9 ars serait influencée à la fois par la surmora.lité infantile relative aux
enfants des jeunes tltères d'une part, et aux ef'fecdfs assez faibles des enfânts issus des femmes
de ce groupe d'âge d'autre part- Le tableau 7-4 donne les diverses valeurs de.qu données par
l'équation de Trusselr et re modèle sud des tables de coare et Derneny.

Tableau 7.4.

Groupe d'âge
de la t'ernrtre

Age X Modèle Sud de Coale-
Denreny @quation de

Trussel)

Tota.l

Garçons Filles

l5-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

r

.)

J

5

r 0
l <

20

0,1 ' i  I
0 , 1 7 9
0 , l g l
0,202
o )'\4,
0,258
0,2'77

0,139
0,747
0,159
0 , 1 8 1
0 , 2 1 7
0,240
0.260

n  r < , 1

0 , 1 6 1
0 , 1 7 0
0 , 1 9  i
0 ,226
0,249
0.269

Les indices de nrortalité inf'anto juvénile correspondant sont résumés .dans.le tableau 7-5.
D'après ce tableau, les quotients de mortdlité infantile et juvénile décrivent une courbe en u
avec des niveaux très élevés aux groupes d'âges extrêrnes (15-19 ans et 45-49 ans). ceci
réstrlterait c'e I'effet de I'âge de la rnère sur la rnonalité des entànts. par aiileurs, Ia baisse avec
l 'âge des qtrotients de mortal i té aux groupes d'â-s:s inrerrnédiaires e.xprir:rerair une amélioration
des conditions sanitaires à partir dc 1978. La hausse du nivanu de nrortalité observé après
tévrier 1988 t levait s'expliqtrer par la taiblesse des naissances cr cres décès <Jes entants issus des
fèrunres de nroins cje 25 ans.
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Êrr cif-et. l 'âge rrroyen clcs rt ières à Ia naissancc dc lcurs cnfhnts est de 3l, i  arts ct d'après le

tableatr 6.4., la par-i té n)oyertne des f 'erunrcs du groupe d'âge 20-24 arts t:sr cncoic taible (0,9)-

Ainsi les indicateurs retenus sorlt  du groupc d'âgc 25-29 ans puisqu' i1s sonr les nroins affectés

par la structure de la técondité et qu'ils représentent la rnortalité actuelle des enfants. Les ,q6

retenus sont de 114 "/(*, pour les tilles et de 126 t'l,*, pour les garçons, et les rqr soitt dc 83 0/*

pour les Itonttt ies et 6l t ' l* pour les fèrnntes. En annexe (tableau A.?.1.) et cn guise de

conrparaison, on trouvera les indicateurs de nrortalité selon les différents rnocièles.

Tableau 7.5 Taux de rnortalité infantile et date de référence selon
l'âge de la mère et le sexe de I'enfant (modèle sud)-

7-4.2.2. Niveau de la mortal i té des adultes.

Le niveau de la rttortal i té adulte sera rnesuré par les probabil i tés de sun,ie co;idit ionnelle,

c'est-à-dire les probabil i té de survivre jusqu'à l 'âge x quand la popuiation visée a céjà survécu

jtrsqtr 'à l 'âge y (y < x) ei par zrrQ:-i  pour les tèrnrnes et zuQu,, pour les horrirucs. Le terrips t

at lquel se rapporte cltaque probabil i té de survie sera égalenrent calculé.

Age de
la nrère

Mascuiin Férninin Mascutin Féùrinin

tYU D . R . r9o D.R. <9r D . R . , o , D.  R.

r5 -19 0 , 1 7  t Ju i l .  90 0 , 1 3 9 Jui l .  90 0 , 1 4 8 Jui l .  90 0 , 1 0 2 Jui l .  90

20-24 0 , 1 3 6 J u i l . 8 9 0 , i 1 5 Jui l .  89 0,097 Jui l .  89 0,070 Jui l .  89

25-29 0,  126 Févr. 88 0 , 1  1 4 Févr. 88 0,083 Févr. 88 0,067 Févr. 88

30-34 n  1 1 1 Avrii 85 n  t r ? Avrii 86 0,085 Avril 85 0,4i2 Avril 86

35-39 0 , 1 3 5 Avril 84 0,r27 Mars 84 0,096 Avrii 84 0 Oss Mars 84

40-44 : 0 ,  i 4 0 Nov.  8 l 0 , 1 3 3 Nov- 81 0 , 1 0 4 Nov.  8 l o oq3 Nov. 82

45-49 o  t 4 i Nor,- 78 0 , 1 3 6 Nov- 78 0 , 1 0 7 Déc. 78 0,097 Nov. 78
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Ceci tracjtrit trlte baisse de la tnortalité adulte, dans les temps, ce qui signifie q,e les r'esures les
pltrs récentes décrivent tnieux la situation actuelle de la nrorral i té adir l te. Ainsi, pour la suite
clcs calcrr ls, le:.,Qzr uti l isé dans la déterrnination de l 'espérance dc vie à 20 a's (.-n) est celui

correspondânt à la période de rétérence la plus récente- Il en est de nrêrne pour les hommes en

ce qui concerne I€ zuQ.u. L'espérance de vie à 20 ans correspondante est de 45,60 ans pour les

horrrrnes et de 49,94 ans pour les tèmmes.

l -4.2.3. Construction de la table de morral i té-

A partir des.indicateurs de rnortalité obtenus pour les enfants (de moins de 5 ans) er ceux

calculés pour les adultes (probabilité conditionnelle de survie), il y a lieu d'établir le niveau et

la stntcture de la mortaiité. C'est la technique d'appariement des données sur ia sun,ie qui

consiste à rapprocher deux estimations du niveau de la niortalité obtenues indépendamment I'une

ie I 'aut re.

Tableau 7.8- Tabte de rnortal i té - Hommes-R.G.P.H. l99l

é.ge l(x) l0C0"Qx D(x) l000xM(x) | E(*)

1.
5
l 0
r5
20
!.>
J U

35
40
^ <

< n

55
60
65
1 t \
/ U

15
Ô U

100000
87.100
80146
78750
77952
76768
75003
73273
7 L38T
69290
66690
63485
59272
53765
46403
37083
25673
r3879

126,00
83,00
l 7 ,41
1 0 , 1 3
15,20
22,99
23,05
25,93 .
29,29
37,53
49,05
66,36
92,91

136,93
200,95
307.68
459,4 t

1000

12600
1254
1396
798

I  185
|  / f r \

1729
1893
2091
2600
3205
+ z t - \
5507
1362
9320

I  t 4 l 0
I  1795
13879

137,62
) t  a 6

?  < l

1 n ^- , " ,
3,06
4,65
4,66
5 ? i

.  5 ,94
7,64
9,8.+

13,7 I
t9 ,44
29,30
44,4'/
72,43

I  19 ,90
2  1 8 , 5 4

50.99
51,28
58.35
5 4 , 3 4
49,87
45 6n
.1  I  6 l

37,54
' \  1  ën

)g /.o
1 <  , 1  A

21.59
17  . , 44
1 4 , 5  t
I  1 , 1 0
3 , 6  i
6 , 1 I
4 . 5 8
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Tableau 7.9. fable de mortalité - Fernmes-R.G.P. H. la') l-

a : ' . , '  '

l ,  +

*

': 
nii

Age l(x) 1000'Qx D(x) 1000*M(x) l : ( \ )

0
I

5
r0
r5
20
25
30
35
40

r00000
88600
82664
8 r600
80938
79978
78750
77384
75941,
74346
72517
70381
67489
63579
57642
48987
36752
2?260

1 1 4 , 0 0
67,00
12,87
8,  t2

I  1 ,86
1i ,35
17.35
18,65
20,99
24,&
29,47
41,08
57,93
93,39

150,15
249,76
349,12

r000

r 1400
5936
t064
663
960

t228
t366
1443
1594
t829
2t37
289r
3910
5938
8655

t2235
t4492
22260

123,12
17,52
2,59
I , 6 3
23e
3,09
3,50
3,76
4,24
4,98
5,98
8,38

1 1 , 9 1
19,53
32,31
56,7 |
97,97

r95,25

it '.J -i
( r l .  ( r7
( r . 1 . \ ,  /

.i i i. S(r
j l . . i  l
J ( ) . ( )J
.1.5.( ,$
- t  t . l l
. i 7 .  l s
.11..) l
l l i .( , ' )
?+.41i
: ( ) .41
I t r . .s  1
I  l .q . i
. t .7 i

- \ .  t  -

45
50
55
60
65
70
75
80
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Tableau 7.10. Table de morral i té -Sexes contbndus6-R.Ç.p.H. t99t

Age l ( x ) l000"Qx D(x) 1000*M(x) E(x)

I
5
t 0
1 5
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
IU
75
80

r 00000
8 8 1 9 0
8 t 7 5 8
80474
79717
78609
17065
75468
73750
7 i850
69595
66877
63269
58494
5 1755
42677
30800
17698

I  t B .  t 0
12,94
r 5 , ?  I
9 ,40

1 3 , 9 0
19,65
20,72
22,76
25,66
31,49
39,06
53,94
75,47

I 1 5 , 2 0
L'75,4A
279,30
425,40

t000

u 8 l 0
6432
t284
757

I 1 0 8
ï544
t597
l 7 l 8
1892
2263
2718
3608
4775
6739
9078

n877
l3 102
t7698

1 2 8 ,  t 0
19,20
3 , 1 7
l , B 9
2,90
3,97
4 , l g
4,60
5,20
6,40
7,96

I  l ,0g
15,66
24,39
38,31
64,24

108,07
201,4

53.7
5g,g
60,5
56,4
5 1 , 9
47,6
43,5
39,4
35,2
3 l , l
2'1,0
23,0
19,2
15,5
12,2
9,2
6,8
5 ,0

t . < + . L . + .

Les indicateurs de mortalité retenus pour les jeunes sont ceiles valables en février 198S.
c'est à dire 3.ans avant le.recensetnent alors qtie ceux de la rnortalité des adultes sont estimés
en moyenne pQtlr une période de'6,6 ans avant lç recensentênt. Si on pose cornnle hypothèse que
la mortalité des adultes ne baisse pas de tàçon signitlcative en 4 ans, on retient la date de hr
mortalité des jeunes cornme date de référence de la mortalité génénle, c'est à dire février 198S.

7.4.3. Taux bnrt de nro.rtalité.

Quand on dispose cle I 'eftecti f  de ta

groupes d'âges, on peut calcuter t 'eft 'ecti f  des

population et des taux de mortalité classés p:rr

décès annuels.

P o u r  l e s  s e x e s  c o n f o n c r u s ,  c e c t e  t a b l e  p r o v i e n L  d e  r . u t i l i s a t , i o n  d u
l o g i c i e l  " l " l o r t a l "  g u i  p r e n d  c o m p t e  u n i q u e m e n t ,  L . e s p é r a n c e  d e  v i e  à  l an a i s s a n c e  p o u r  c h a c u n  à e s  r . * " . ' e t  r e  i a p p o r t  d e  m a s c u l i n i c é  à  r an a i s s a n c e  -



L

11n.

Err supposânr que I 'eitècti l  de population au 1.,

l -5 /08/1991,  on obt ient  le  raux bnr t  de morta l i té

jui l let l99l est sensiblemenr égal à celui du
par la tbrmule suivanre:

ou

\- ( Tx+ p2ç1
T. B. ! ' l -  = L: ' -"

In*

tx: taux de rnortalité par âge
p.: elfectif de la population selon l'âge.

Le calcul déraillé tigure dans l'annexe (Tableau A.7.3.) et donne un TBM de l3,g o/-

avcc 15.4'7(r, pour les hornmes et 12,4 (71*, pour les fenrmes.

Les indicateurs de mortaiité obtenus à l'échelle narionale sont résurné dans Ie tableau
' ?  r t

Tableau T.Ll :

.{
Ï
,$
:T

ifi!il
: I:n
t l

.t
: i

.{
d
a l

i
:l

T
-l

il
: l
i l
. l

t ,

fi
I

ag

Ë

i nd icateu rs 1978 r99 l

Sexe Total Sexe Total
Masculin Féntinin Masculin Féminin

e,, (ans) 45,  I 47,7 46,4 5 1 , 0 56,5 53,7

l Y ( l 0 , 1 5 4 0 , 1 3 4 0 . 1 4 4 0. t26 0 , 1 1 4 0 , 1 2 0

0,090 0,089 0,099 0,083 0,067 0.076

i Q , , 0,231 0 , 2 1 0 0,224 0,202 0 ,  l 8 l 0 , l g l
T B M 1 8 , 5 1 5 , 4 '1.2,4 1 3 , 8
e., (ans) 4 1 , 5 43,6 42,5 45,6 49,g 47,6
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D'après ce tzibleatr, orl  enregistre un baisse de la nrortal i té générale et de la nrortal i té
in fanto- juvér t i le  er t t re  1978 et  l99 l -  L 'espérance c le  v ic  à la  na issance connaî t  un gain de 7,3
an-s cn [3 ans soit 0,56 Par an. L'écart cle I 'espérance cle vic à la naissance entre les r1eux sexes
est irt tportante (5,5 ans) tt iais reste dans les l irnites obscrvées actuellerncnt à travers le moncle.
F-inalerttent, ces incj icatetlrs traduisent une arnélioration générale des concli t ions socio-sanitaires
:lu cours de la période intercensitaire.

Le point stt ivattt  a pour objecti f  <le rnontrer dans quclle nresure cette anrél ioration a pu
tottcher les ll prét'ectures. Il montrera aussi les diffërences cle la nrortalité intàntileet juvénile
en tbnction d'ttn cerlain nombre de caractéristiques de la mère, telles que le milieu de résidence,
l 'é ta t  matr inronia l ,  l 'e thn ie et  le  n iveau d, inst ruct ion.

7.5.  Analyse d i f férent ie l le  de la  morta l i té .

. cotttrne Potrr l 'analyse différentiet le de la fécondité, i l  est très inrportant que ce point
co|l lr l lence Par t lne tt i ise en garde rnéthodologique. Les méthodes d'évaluation indirecte de la
rttortal i té colnportent des l inri tes et des hypothèses, qui si el les'sont contraignantes, demeurent
généralenrent acceptables dans le cadre d'une population nationale. Les estirnations peuvent
alors être considérées comlne relativerttent fiables. Cependant pour certaines sor.rs-pepulations,
qir i  répondent'parfois encorÇ ntoins aisérnent aux hypothèses posées par la rnéthode, cette
tolérance méthodologiqtre devient très ditficile ct les esrinlations produites incerlaines. En dépit
cles précatrtions prises pour s'assurer de la vraisemblance des hypothèses au regard des sous-
poptrlations étudiées, les évaltrations suivantes doivent donc être considérées avec pnrdence. Il
reste que si les niveartx peuvent être sujet à caution, les écarts pourraient être plus signifiants.

Le niveatt  et  la structt t re cle la rnor-tal i té à l 'échel le nat ionale sont souvent innuencés par
lc  cor l tex le  soc io -s : l r l i ta i re  < l t r  1 lays .  c 'cs t  a ins i  que les  l )c rsoru lcs  c l t r i  v iven t  en  pr i l i cu  u rb l in
corlnaisset l t  généralerrtent ur le rr tortal i té plus làible que cel les qui v ivent en ' r i l ieu rural ,  toute
cl to 'sc étant égale.par ai l lctrrs.  E,rr  outre ,  tcs di frérences <Je rrrortal i té pcuvent ètre se.sibles <l ,urrc
régiorr à t t t te at l t re en tonct iort  c ies concl i t ions éconouriques observées ou présuurées.

{
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c 'e 's t  la  r r to r ta l i té  des  cn fhr t ts  qu i  acc t rse  r rne  p lus  g rar rc le  var iab i l i té  non seu le rnent  en  l t r r r . . t r t r r r
c les cortcl i t ions socio-sanitaires ruzr is aussi  en tbnct ion de certaines caractér ist iqucs \(r . ' t ( r-

c t r l t t t re l les  de  la  r r lè rc  te l les  que I 'é ta t  rna t r i rnon ia l ,  I ' e thn ieou le  n iveau c l , ins t ruc t ion .  [ ) ; ' r . s  k .s

plragrapltes qui suivel l t  on exal l t inera successiven)ent tes ci i f fércnces régionales d€ la rrr t rr . t : r l r tc
et I ' i rnpact de certaines caractér ist iques socio-cul turel les sur la mortal i té des enfants.

La situation des indicateurs de 'rortal i té infhnti le

sc résunre dans le  tab leau 7-12.  qu i  su i t :

et juvénile au niveau des préli.etrrrr's

Tableau 7.12.
préfecture. RGPH l99l .

La nrortalité des

ries écart.s par rapport à

après :

entants connaît rrne grande f luctuation

la nioyenne nationale, les préfèctures

En Prenant lc l : t l rk ' ; t t t

en cinq Câtégrtt' ir '. '; ' 't

régionale-

se classent

Préf'ecture rQo .rQr

FM FM

Butare
Byurnba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitararna
Kibungo
Kibuye
Kigali
Kigali-Ville
Ruhengeri

Rwanda

156 145
i38 125
128 It7
t28 I t5
r i 6 -  r 0 l
l  16 t0?
t37 t24
l 1 6  1 0 6
t23 109
095 089
tL4 t02

126 I 14

t26 I l0
100 082
087 072
087 069
070 053
970 0s4
098 081
070 059.
080 062
046 039
067 054

083 067
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^ - ^
L t - \

' l 'al l lcarr 7. 1J. Ec,lrts rar rapports. arrx valetr,r.s- nationales cle 0ç1_1[q_L

r23r_n_19_t cç.li1r-g_etJa f spx e

P réf'cctu re t Q t t .rQr

M F M F

ll u tare 30 3 l 43 43

Byuruba T2 il L7 i 6

Cyangugu -t J
Aï 5

Cikongoro L I ,.+ 1/-

Cisenyi -10 - 1 3 -13 -14

Gitararna -10 -12 - 1 3 - 1 4

Kibungo t l r0 t5 t 4

Kibuye -10 -8 - 1 3 -8

Kigal i - J -5 -3 -5

Kigali-Vi l le -3t -25 -37 -28

Ruhengeri - I Z -12 - 1 6 - 1 3

Rrvanda 0 0 0 0

l. Niveau très élevé de ,Q, et une tbrte hausse des ecarts quand on passe de ,qu à .rQr :

- Butare 
l

2. Nivearr élevé de rqu et une hausse ntoyenne des écarts quand on pasie d" ,qu à rgr :

- Byurnba

-  Kibungo

l. Niveau de ,q,, et de rqr relativernetrt proche de la nroyenne nationale :

- Cyartgtrgtr

-  Cikongoro

-  Kigat i
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4' Niveau bas de rqrl avec une très régère baisse cres écarts quand on passe de ,qu à ogr :-  Cisenyi

- Gitaranra

-  K ibuyc

- Ruliengeri

5. Niveau très bas d" ,q,, avec une bajsse
- prél 'ecrure dc ta Vil le cle

sensible des écarts quand on passe de ,qu à oQr :
K igal i .

La préfecture de Kigali-Ville a un niveau de rnortalité des enfants re plus bas. ce niveau
réstrlterait d'une concentration dans la capitale des infrastructures socio-sanitaires. La deuxième
catégorie' constituée des préfectures de Ruhengeri, Kibuye, Gitararna et Gisenyi correspond soit
à des régions de très tlautes altitudes où le paludisrne (qui est [a prernière cause de decès au
Rwanda tant chez les adultes que chez les enfants) est moins présent, soit à des regions
éconorniqtlelnent plus aisées pour faire tàce aux soins de santé, soit aux deux à la fois. t a
préf'ecttrre de cyangugu se trouve dans une région régulièrement frappée par une épidérnie de,
choléra tandis qtre cikongoro, Butare et une partie cle Byumba sont des régions où le paludisme :
est le plus présent et où les potàntialités éconorniques sont les plus faibles (pour Buuare et
cikongoro)' Toutefois Ia situation de Ia préfecture de Butare s'écarte beaucoup de celle des
aurres et mériterait qu'on en rËcherche lps causçs protbna", par des énrdes spécifiques.

7  .5 .2 .

Les caractéristiques socio_culrurelles retenues
juvénile sont l 'état 'ratrirnoniar de ra nlère, son ethnie,
de résidence.

pour étudier la mortalité inf-antile er
son niveau d'instruction et son milieu

7  . 5 . 2 .  |  .

Quelle que"soit l ' t tr t iort consiclérée, les entants des rnères qui vivent en union encourent
des risqtres cle <Jécécier tt toins élevés quc ceux des rl1ères qui vivent seules. (Voir tablcau 7.15.)
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Etat
rnat r i rnonia l
de la nrère

t Q , , rQ r Date de rélcrl:::. '

M n M l ' M

Célibataire
Mar. légal
Mar. couturn.
Union l ibre

140
088
l i l
n7

t26
075
095
t00

r03
039
06s
072

084
026
046
051

Mai
Dec.
Sept
Oct.

88
87
87
87

Àr : . .

Janr .
Se:':.
O"':.

En eft-et les quotients de mortalité infantile et juvénile pour les fèrtrrnes célibaniri.r. -':-

plus étevées que ceux des fernrnes en union.

Att sein des fèmmes en union, les enf'ants des mères en mariage légal sont les :::.'..r

protégés car ils accusent un Ùaux de mortalité infantile le plus bas. Ceci est clû à ta slrucrurr .\::

âge des t'emmes en unionT. En eff'et les unions libres concernent principalernent !.s iirr::::.' '

jeunes '  (25,2% desfemmesenunion dont6 ' / ,770 entre 15et30ans) .  parcontre lesr i . r r : : : : . :

entrenten mariagelégal àun âgeplus avancé(54,5% en union dont75 % àprès30-r). , , , , , ' , .

l 'âge, I'expérienee et les conditions socio-économiques jouent en faveur de çes denriùrts .itt

détriment des premières.

7.5.2.2.  L 'e thni .e  de la  rnère- .

Le tableau 7.15. rnontre qu'il y a une variation très grancle de la ilortalitétle-s t'rrt.l::l:

selon I'ethnie de la rnère. En etêt, les entânts issus des rnères Trva meurent, a\lrlt url .i:r.

presqtle detrx tbis plus que les entânts issus des mères Tutsi et, entre I an et 5 ans, [cs ('nt.i:::r

des Twa nletlrent 4 tbis pltrs que les entant.s des Tutsi. La niortalité <Jes enthnts flr3 rle rrr.tr.' ' '

Htttu est sensiblernent élevée par ral)port à cel le cles enlants issus des rnères Tutsi cuc. ' , '  r ,rr l

avant un an ou entre un an et 5 ans.

'  V o i r  a n n e x e  5 . 2  R é p a r t i t i o n  d e  I a
d e  L 2  a n s  e t  p l u s  s e l o n  ] e  t y p e  d

P o p u l a t i o n  d n  U n i o n  . r ' r ( ' { '
'  u n  i o n
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Tableau 7-  15.  Mot t^ l i té  , l " r  "n thr ,$  . t " lon l ' " t1 , , , i " .1"  In  , r - ,èr" .

Ethnie de
la rnère

rQu q Q r sQu Date de rétérence

M M F M F M F

Hutu

Tutsi

Twa

121

106

2A8

n4

098

184

085

0s9

202

068

048

t67

204

168

338

r83

r46

302

Janv 88

Août 88

Sept 87

Janv 88

Juil 88

Juin 87

RWANDA t 26 il4 083 067 202 1 8 1 Févr 88 Févr 88

La lltortalité très élevée du groupe ethnique Twa ne doit pas surprendre coplpte tenu des
conditions socio-sanitaires et écqnonriques assez nrisérables dans lesquelles vit ce groupe. Un
ettorr particulier t{evrait être fait pour le sortir de la nrarginalisation dans lequel il se trouve.

L:' différence de mortalité entre les groupes ethniques Hutu et Tutsi est plutôt difficile
à expliquer puisqu'intrinsèquement il vivent dans les mê;nes milieu,de résidence et bénéficient
de ta rnêrtle façon des conditions socio-sanitaire. Cette oitreience serait peut être liee at, niveau
d'instruction plus élevé des Tutsi.

7.5.2.3.  Mi l ieu de résidence de la rnère.

D'après les donrtées dtt tableau '1.16., 
le nri l ieu de résidence de la rnère a une

irrt l trcncerert larqtrable sttr le niveau de rnortal i té int 'anti le, ptr isqtr 'on enregistre un écart cle près
<Jc?0Toen t re lesn r i l i e t r x r t t ra l  e tu rba inchez lesga rçons ,e tde l8 ,3%chez les t i l l es .  Ce téca r t
<levient 38'8% chez les garçons et 16,2% chez les t i l les poirr le quorienr clc nrortal i té juvénile.



271

Ccttc di f- lérertcc de rt ivcau dc r t tortal i té crt  lavcur du rni l icu urbairr  peut sc just i f ier par

turte pl t ts grancle rareté d' infrastructure socio-sanitaire en rni l icu nrral ,  le uranque 4' infbrnrat ion

c lc  la  t t tè re  s t t r  les  so ins  de  sar r té  a ins i  c lue  des  n iveaux  d ' ins t ruc t ion  e t  écononr ique p lus  bas  en

r l loyer r r rg  c l tez  les  r r l raux

*

Tableau 7.16.  :  ougt ie0 ls  de rnorra l i té . in ta.n l i lq  e !  j tLyéni le  se lon te  r r : r i l ieu
de fésidence dp la rnèje (en p_our.rnille)

M i l i eu  de
résidence

tQ. rQr sQt, Date de référence

M f. M F M F M F

Rrvanda Urbain r00 094 452 044 1 4 l l 3 l Janv 88 Déc 87

Rwanda Rural t27 L 1 5 085 069 205 183 Févr 88 Févr 88

Total Rrvanda t26 l t 4 083 067 202 1 8 t Févr 88 Févr 88

7.5.2.4.  Niyeau d ' instnrc t ion de la  n lèr ,q

La rnortalité des enfants baisse progressivernent avec le niveau d'instruction de la mère

(tableau 7.17.),les femrnes sans niveau d'instruction accusant un plus fort niveau de mortalité

de lettrs entànts. Déjà, il y a une différence significative entre le niveau cle mortalité des erifants

cles rttèrçs sans niveau et ceux des ntères ayant "u piu, 3 ans à l'école prirnaire et on enregistre

ttne baisse de rtrortal i té de garçon s de32,4% quand la rnère toit t".  études jusqu'à l 'école'Oor,-

p r i n ra i re .
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l -ablcau 7.  l? :

En conclttsion, cette étude sorurnaire montre que les caractéristiques socio-culturclk's rlc

la rnère agissent fbrterttent sur le niveau de rnortalité des jeunes enfânts. On constate qu(' k's

enfants qtri vivent en rnilieu urbain, qui sont nés des t'ernrnes en union ou des mères a\':ull ttll

Çertain niveau d'instruction ont des niveau de mortaiité plus bas que les autres. Au nivc:ur .l.rs

ethnies, la situation des Batwa demeure inquiétante. Il en est de même pour la préfecturc

Butare.

Niveau d ' inst ruct ion rQo .rQr sQo Date de rétérc:i;i'

M F l t
lvI F M F M F

Sans n iveau d ' instnrc t . r36 123 098 079 224 200 Août 87 Aotit 5

Prinraire l-3 ans t27 n2 085 066 t97 t79 Déc. 87 Mrrs SS

Prirnaire 4 ans et plus n3 102 066 053 L7T t54 Avr. 88 Mars rS

Post-primaire 092 08r 043 032 il5 t02 Juil 88 Jui l .  SS

Secondaire et plus 067 064 020 0 1 8 086 08r Janv 88 Janr'. SS

Total t26 u4 083 067 202 l 8 l Févr 88 Févr. SS
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l ' . rb luru ' \  7.2.
oréfcctrrrc.  RCPH t99 l -

Préf'ecture c,, r9o rQr vnt

M I.M M F Fivl

Bulare
Byurnba
Cyangugu
Gikongoro
Cisenyi
Gitarama
Kibungo
Kibuye
Kigali
Kigali-Vil
Ruhengeri

Rwanda

42,8 49,3
48,4 54, t
49,8 55,9
49,7 55,1
s2,6 58,?
52,6 58,0
48,4 53,7
s4,9 58,1
52,O 56,6
48,5 55.4
52,r 59,2

50,1 55,8

t56 t45
ll8 t25
t25 tL7
r28 I 15
I  t6  l0 l
il6 102
t37 t24
l  16 106
r23 t09
095 089
t04 102

r t 4t26

,t26 l l0
r00 083
o87 072
087 069
070 053
070 054
098 081
070 059
080 062
046 039
o6't 054

083 067

4t ,2  47,1
44,6 49,2
44,'t 49,9
44,6 49,4
45,9 50,5
45,9 49,9
44,5 48,7
47,2 50,6
46,3 49,5
40, I  46,  r
4 5 , 1  5 t , l

45. I 49.3
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Tableau A.7.J : Caicul du (aUX brur dq ruortaliré pallçIe.

Croupe
d  à g e s

Taux  de
mort.a I  i té

Popu  Ia t . i an  I  Décès Tàux  de
mor ta  I  i hé

Popu  l a t  i on

o
I

I O
I 5

2 0

3 0

4 0
4 5
5Q

6 0

7 0
1 5
B O

3 6 6 8 9 1 9

o,  t23t2
o ,  o 1 ? s 2
Q ,  O O 2 5 9
o .  o o l 6 3
o , o o 2 3 9
o ,  o o 3 o 9

o ,  o o 3  s
o ,  o o 3 ? 6
o ,  o o 4 2 4
o ,  o 0 4 9 A
o ,  o o 5 9 B
0 ,  0 0 8 3 8
0 ,  0 1 1 9 1
o ,  o 1 9 s 3
o ,  o 3 2 3 1
o , 0 5 5 7 l
o ,  0 9 7 9 7

r 3 1 2 6 I
52222t
5 9 4 1 8 0
4 6 8 2 0 0
f ,62a39
3 0 2  1 5 1
2 69  11s
24I756
r42660
126698

9 '177 0
IOOS 6  4

? o 8 5 3
4 4 8 7 8
4 0 4 7 s

1 8 0 ? 9

1 6 1 6  1
9 L 4 9
1 5 4 9'163

a6?
9 3 4
942
909
1 7 4
6 3  r
5 8 s
8 4 5

I 3 B 4
1 4 5 0
2295
1127
1 5 3 0

o , L 3 7 6 2
o , o ? t 9 6

o,  oof ,5
o .  o o 2 0 4
o ,  o o t o 6
o ,  o o 4 6 5
o,  oo4 66
o ,  o o 5 2  3
o,  oos94
o ,  o o 7 6 4
o,  Qo9B4

o ,  0 1 3 7
0 , Q 1 9 4 4

o ,  o 2 9  3
o ,  0 4 4 4 ?
o ,  o 7 2 { 3
o,  u99

0  .  2 1 8 5 4

l 3 l 3 l a
5 1 5 3 9 7
5 4 5 0 2 7
4  5 0 7 5 6
f ,50444
2  4 3 1 6 0
260927
24r4A1
I 7 8 2 5 4
1 1 7 4 4 8

77 332
72 ' t  66
6 1 8 2  6
56426
3a890
3 3 4 3 8
1 ? 1 5 0
1 6 5 4 6

1AO7 5
I r 3 L a

204A
9 2 0

to12
1 3 L 7
1 2 1 6
L263
1059

89?
7 6 1
997

r.2Q2
1653
I 7  2 9
2 4 2 2
2056
3 6 1 6

l a u x  b r u t  d e  r n a r t a l i t é  L 2 . 4
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CHAI, ITRE 8 :  LE.S MOUVEMENT.S MICRATOIRE.S.

8 . 1 .  l r t t r o < l t r c t i o r t

A I'encontre de beaucoup d'autres populations atiicaines, la population rwanclaise est

relativett lent pett ntol.r i le- Le prernièr recensenlent de l9?8 montrait que les Rwandais rnigrent

assez peu à l ' intérieur du pays, e[ notanunent vers les vi l les, comnte vers I 'extérieur. pourtant,

ii partir de 1958, le Rwanda, aux prises avec d'inrportants'problèntes dérnogmphiques, a

encouragé la rnigration vers les terres encore vierges. En somrne, mêne si les Rwandais n'ont

pas de véritable tndition rnigratoire, la migration denreure une dei cornposantes clés de ia

clérnographie nationale.

La rnigration est un phtinonrène complexe, dont les visages changent profondérnent selon

cltre l'on cortsidère les zones cle départ et d'arrivée, la durée ou la distance 6e la nrigration, la

cituse de la tuigration, I'unité rnigrante ou encore le statut légal du rnigrant. Cependant, les

clortrtées de recenselllent ne nous pernlettent pas une approche globaie du plrénomène. Aussi,

notre analyse se t'era-t-elle essentiellernent au travers des notions de distance et de durée de la

rnigration.

Les intbrmations utilisées pôur détinir la durée et la distance d'une nrigration sont le lieu

de naissance, le lieu de résidence à la date du recencement, la durée et le statgt de la dernière

résidince et le lieu cle la résidence antérieure. On constate d'emblée que ces données ne

perlllettent pas de rendre conlpte de tous les déplacernents de population. Elles sont inslffisantes

potrr l'éttrde des nrigrations de retour ou encore pour I'analyse des étapes migratoires entre les

l ietrx de ttaissance et de résidetlce actttel le. Entin, le recensenteltt  n'au[orise qu"un survol part iel

t les ruigration irrternationales.

Notre éttrde s'art ictt lera arltottr de quatre thèrttes cl 'analyse. Notrs aborclerops tout cl 'aborcl

tt t igraticlrts tetttporaires. Ptri .s, rtr lus consictérorrs les ntigraticlrrs interrres, cl i tes cle "clrrrée delc .s

v i c
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s . ? . I . eçIlrll[sluguts ct*v i s i tetr rs : I es c ft'ect i tigl olr4tr x

Contra i rcrncrr t  i r  cc  qu 'on a constaté lors  c lu  reccnsenlent  dc 1978,

lc nonrbre cles visitetrrs r lépassc en chii fres absolus celui <Jes résiclants abscnts.

Err eit 'et, 210.167 visitcurs l irrent recensés sur tout le pays, alors que cette valeur était de

?( i5 .153 l lersonncs porr r  les rés ic lants  i rbsents,  so i t  un so lc le  c le  5.014 ind iv ic lus ar . r  prot i t  <Jes

v i .s i ter r rs .

Qua.ncl ort cortsiclùre le nti l ieu cle résidence, on constate qu'crl nri l ieu nrral, le nornbre dc

résiclants absents dépasse légérenrent celui des visiteurs (245.908 contre 243.163 visiteurs) alors

qLlc c'est le contraire qui se produit en nrilieu urbain oh on recense beaucoup plus de visiteurs

(19.245 contre 27.004). Ce phénonrène est sans doute le signe de nrouvernents récents qui se

sont dirigés de la canrpagne vers la vil le-

Au niveau régional, les prétèctures de Kigali (4015), de Kibungo (2886), de Kigati-vii le

(?610) et de Butare (1614) ont enregistré les différences les plus grandes entre visiteurs et

résiclants absents, au protit cles visiteurs. Cela s'explique facilement pour les prétèctures de

Kigali, de Kibungo et de Kigaii-ville qui sont des zones attractives. Cependant, on s'explique

inal le nonrbre de visiteurs de Butare, région cléjà surpeuplée, d'autant plus qu'on ne peut

évoquef ia tbnction scolaire de la vil le de Butare, le rêcensernent s'étant déroulé

perrdant les vacances.

Dans les prél'cctures de Gikongoro et de Ruhengeri, les résidants absents

sotrt beaucoup plus nonrbreux qtre les visiteurs, ce qui senrble indiquer que ce sont des

prét'cctures cle départ.
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l -ubleau l i . l .  Et ' t 'ecti is.to-tqrrx cle résiclarlts l-bscnts ct <lc visitcurs

Le total dei résidants présents et des résidants absents donne la population résidante

rarrciis les résidants présents et tes visiteurs tbrment la population présente. Il serait alors

irrtéressarrt de conrparer les résidants absents à la population résidante et les visiteurs à la

poputation préserrte.

Orr corrstate alors que les résidants présents représentent environ 96,3% de.la population

résiclirrrte et les visiteurs 96,2o/o dela population présente (tableau 8.2),. Ces valeurs caractérisent

tune population peu nrobile.

En outre, les proport ions de gens qui se déplacent sont un peu pl irs élevées en nri l ieu

trrb'. t irr qu'erl nt i l ieu rurnl. En eltet, les résidants.absents représentent 4,970 de la population

résiclrtnte et les visiteurs 6,7% de la population présente en nri l ieu urbain. Ces ntênres valeurs

sor t t  respéct ivernent  c le  1.6% et  c le  3, i% en ru i l ieu rura l .

Sta tu t  r le  rés ider tcc
prét'ecture

Vis i teurs Résidants
abserlts

Solde

U

LJ

\J

C
N

K

1 /r\

R

I tare
/uutba
/angugu
ikongoro
isenyi
i taranra
iburrgo
ibuye
igali
igal i-Vi l le
.rhengeri

30.286
34.659
r7 .660
17.345
?5.017
30.042
25.686
17.326
35.054
r4.534
22.558

28.672
34.456
r6.894
2 0 . 1 5 4
25.914
30.637
22.800
17.877
31.039
Lt.924
24.786

+  t . 6 1 4
+203
+766

-2.809
-897
-s95

+2.886
. -551
+4.015
+2.6r0
-2.228

RWANDA
Urbain
Rural

270.t67
21.004

243.163

265.t53
t9.245

24s.908

+5.014
+7.759
-2.745
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La prétècrurc dc gytrrrrba cst quelquc peu particulière car on y ."".nr". 
:

;;roporrio*nelrc.lcr) r bc:r{lcoup <ic rési<iants absc.ts nuis aussi beaucoup ae
visiteurs' Ce résulrar cst sans aoLrtc lié a.x lllouvernents de popuratioo daûs
Particulièretttent attèctéc par la guerre. Ainsi beaucoup de pcrsonnes déplacries ffi:ï.:::
corttttte résidaltts absetlts darts lettrs corl)nlunes <l'origine et conrnle visiteurs clans les <ji f-féren6

. 
cilnlps insnllés un pcu partout dans la préf.ecture-

Tableau 8.2.
rntt.n,,,a .,,t" u,rt,.uru niffi

Prét'ecture Résid: inr
aDsènt

Populat.
résid.

Rapport
en 7o

Visiteur Population
présente

Rapport
en Yo

i ,
4,4
3 ,4

3 ,4
3 ,5

J , I

3,8
6,  1
1 q

Butare
Byuulba
Cyangugu
Cikongor0
Gisenyi
Gitaranra
Kibungo
Kibuye
Kigati
Kigal i-Vi l le
Ruhengeri

28.672
34.456
r 6.894
20. 154
25 .914
30.637
22.800
1'7.8'17
3 r .039
I  r .924
24.186

764.448
782.427
514.656
467.312
'134.658

85 1.45 I
652.941
470.643
914.034
235.6&
769.297

J , t

4,4
J , J

4,3
3,5
3 ,6
3,5 ]
3,8  I
3,4 |
5 . 0 -  |
1 1  |

. l

30.286
34.659
r7.660
t7.345
25.0t7
30.a2
25.686
t7.326
35.054
t4.534
22.558

766.062
'782.630

515.422
464.523
733.761
850.856
655.82'1
470.092
918-049
238.274
761.Q69

Rrvanda
Urbain
Rural

265- 153
t9.245

245-908

7 t_5?551
39 l .  194
o /oo-r) /

4 ,9
1 .6

210.167
27.004

243.t63

7162565
398.953
6163312

3 ,8
6,8
3,6

8.?-?. 
.

Le tableau 8' : l  r l lor l t r . j  qt te d: tr ts I 'cnsernble les horrrrnes se déplacent plus que les tènrnres
ta'(  rx)ur les rési(ra ' ts abscr) ts qrrc pour res vis i tetrrs.  E'  ef tèt ,  u '  pc.  partout dans le pays, les
prtlportions de rési(latlts atlscnts et clc visiteurs r.ascutins so.t prus nor'bre.x, e.rceprion fhite
tles lltilieux urbains .ir lcs proportio.s c.lcs résid.rrts abscnts térlirlins (lépâsse,t celles des
Irorrrrrres (5 ,O% cortre 4,g%1_
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ccrrc (riftére.cc est particurièrer.ent visibrL dans ra prérècture <Je Kigali_JiIe avec 5,3yo
résidlrnts abserrts lérnirr i r rs cor l t rc 4.g% pour lcs l rorrrrrres.

de

Lcs propoflioûs dc résidanrs :lbsents ruascurins sont les prus ércvées en préfecture dc
cikongoro' avec -5.5% <tes résidanu qui avaient quitré leur dornicile lors de la nuit de référence.
(lcttc prétècttrrc <lisposc en eftèt de peu de rcssources e[ les horunres sont obligés de se déplacer
roul re ternps. cerre interprétation est égarernent varabre pour la prét-ecture de Kibuye. En
préf'ect.re de Byumba, la vareur élevée des ho'rnres en déplacenrent est en çrpport avec re
contlit arnrée dans cetre préfecture.

Les valeurs cles résidanB absents

Ciserryi  {2.67o) et  Cyangugu (2,gyo).

térninins sonr les plus fàibles à Ruhengeri e,2%),

Les visiteurs ntasculins sont égalernent plus nonrbreux que les visiteurs tënrinins, sauf à
Kigali-ville où proportionnellentent les tènrnres se déplacent ptus que les.lornrnes (6,7 To coove
i , 1 % ) .

Au niveau régionai, la prét-ecture de Byu'rba possède res proportions les plus élevees de
visiterrrs avec 4,7% pour res honrrnes ct 4,r% dés fèrnmes. E es sonr.faibles en préfecture de
Gitararrta (3' i%) er.e Ruhengeri (3,5%) pour Ies honlnles tandis que Ruhengeri et Gisenyi ont
enreglsrre proportionnellelllen t le nloins de visiteurs féminins.
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l 'ablearr 8.3. Plnp.nl-, i , ]nr (*n %) ç1".éti , lo,r l ,r nb..t"n,.r ",  !1" ui.r i ,", ,r,
uauap .

De totrtes ces observar. ions, on peut retenir les consicJérations suivantes :

- le norltbre de visitettrs cst, cn proport ion près de deux tbis plus élevé en rni l ieu
turbain qu'en nri l ieu rurar, ce qui "rt runrldot,te le signe d,t,n ,pot,ïeprent cje
poprrlation du nrilieu rural vers le rnilieu urbain.

- la préfèctttre de la ville de Kigali a enregisrré les plus tbrres proportions de
visitctrrs dcs cJeux sexes: cc plténonrène rraduir l'attraction exercée par ce cen{re
rurt:ain sur la population nrrale.

- lcs tt t t .rt tvctl tcl l ts cte poprrlat ion ont été élevés en prét 'ecture de Byur'ba clu tait
de la  guerrc .

-  le 's  tèr l t r t les se c lép laccr l t  propor t ionnel lcrncnr  p l t rs  qt re les horr . r rues en r l i rec i ror r
c lu  r r r i l i c t r  u r t l a in -

Prét-ccttrrc Rési< lants  abse t s '  V i s i t e u r  s
M a s c r r l i n I :érn in in -l 'otal

À l ^ . . ^ . , r : ^  |  r tr Y r ( r r ( - u u i l  
|  r e l l l t f l l n
l- i- r"-

lJu tare
Byurnba
Cyangugu
Cikongor
Cisenyi
Citaranra
Kibungo
Kibuye
Kigali
Kgl .v i l le
Rrrhengeri

:l '9
4 , 9
3 . 8
5 S
A <

3 , 6
4 , 6
3 , 6
4 R

+ 1

3 , 6
3 , 9
2 , 9
,l .)
- , , L

2 , 6
3 , 5
3 ,4
3 , 1
3,2
s ' l
2 ,2

3 , 7
4 , 4
J ' J

4 ,3
3 ,5
3 , 6
3 ,5
3 , 9
3 ,4
5 ,0
3 ,2

3 ,9  |  r , g
4 , 7  |  q , r
3 , 6  |  3 , 2
4 , !  I  3 , 4
4 , t  I  z , g
3 ,4  |  : , 0
3 ,9  |  3 ,9
4,0 I  : , :
4 , 0  |  3 , 6
5 ,7  |  6 ,1
3 ,5  |  2 ,+

J , 9
Â A

,  1 , t

1 -

3 , 4
' l <

3 ,9
3,7
3 , 8
6,2
2.9

ltrvancla
U rbrtin
Rural

^ 1

4 , 8
À l
T - I

3 ,2
5 , 0
J , l

4,9
3 , 6

4 ,0
6,9
* 1  , ô

3 ,5
6 , 9
3 ,4

3 , 8
Â o

J . O

' $ ) / i  
æ . '
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ô.  _ ) Lcs  r r t ig r l t i t tns  i r t te rnes  " t l t r rée  < le  v ie "

Lir corutr inaisorr cle la prétecture de naissance et de la prét 'ecture cle résidence pernrer de

clir.sser la populatiort résiclanre en trois catégories :

- ltopulation rtée et résidant dans la tttêttte préf'ecture;
- poputatiorr résidant darts une prét 'ecture autre qtre la
- l topulation originairc d'unc prét 'ecturc rtrais résidant

prét-ecture de naissance;
liors de cette préfecture.

Op copsidère conlnle "nrigrants durée de vie" toutes les personncs qui résident en dehors de leur

prét'ecture de naissance.

Ceperrdant. ce type de migration ne pennet pas d'analyser tout le phénornène rtrigratoire,

nécessairen'tent sous-estinté. Corttnte cela a été signalé plus haut, les nrigrations de retour, les

rnigrarions interrnécliirires, les nrigrations de personnes décédées entre-tentps, ainsi que les

rnigrants partis à l'étranger ne sont pas tenues en considération. Néamoins, la cornparaison entre

lieu de résidence et lieu de naissance pernet de se taire une idée correcte sur le solde des tlux

ntigratoires entre diftérentes prét'ectures, même si leur ampleur est un peu sous-estimé.

8.3. l. .Le volurtte tt,u fl tU-re

' Srrr une population de 7.099-759 personnes nées au Rwanda et qui y résidaient au

nlonrentdu recensenlent, 615.642 individus avaient quitté leurs préfectures de naissance, ce qui

tàit 8,7 personnes sur 100. Cela veut dire que 91,3% de la population rwandaise née au Rwanda

résiclaient dans leur prét 'ecture cl 'origine au nronrent drr recensernent. Par rapport à la population

résidante totale, la proport ion de la population née et résidant dans la nrênie prétècture est de

90.6% ( tab leau 8.4) .

'  Cet tc  v i r leur  est  [a  p lus tor te  c l ins les prét 'ecture c le  Rul tcnger i  (97,1%),  K i i ruye (96,1o/o) ,

Cikongoro {96,5%) et cle Cyangugu (95,8%), ce qui laisse supposer que ces prétèctures ont

i rccr re i l l i  t rès peu r lc  nr igr i t r r ts .  Par  con{rc ,  lcs  prét 'ectures c le  rc iga i i -V i t te  ( -50,1 ' /u) ,  de Kibungo
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\b0.6%) ct  dc Kigal i  (30,8%) scrt tblcnt avoir  cr trcgistré rrn plus ;r : r rrd norrrbrc 6c r l igr :r ' rs c:rr
l : r  l l r t t lx tr t i t l t t  r l ' i t t r l iv i t l t rs r tés ct  résir larr t  dans ccs prétccrrrrcs cst  rc lar ivcrrrcnt l i r ib lc.  par râppoft

;'t l97ti. ces prtlportitlrts tr'ont p:rs rtotableurent varié. exeptiorr tâite de la prétecnrre <le Kib.ngo

doru la p:rn dcs rési(lanrs rultif! est passée de 87,4 à 80.?9%.

L':tll,.lyse dc la répartitio[ des Inig.ants par préfecture *lorltre quc la llétècture de

Cikongoro cst le lllus gros tçLtrnisscur de r}ligrants avec 15,9oÂ tlu rorirl des lnigrants- Elle cst
sr,rivic dans I'ordre pirr Ruhengeri avec L5,4To, Butare avec 13,6Vo, et Gitararna (I2,2/,)- Ces
qtratre prélècttrres t'ournissent à elles seules 57,2% des rnigrants durée de vie. Les prét'ectures
qui ont tburni le uroins de urigrants en volurne sont celres de cyangugu(I ,9%) et de
Kibungo(3,0%) (voir (abteau 8.4).

On peur norer cl'oru et déjà

tlerrsérncnl peuplées cornrrre Butare et

thbleau 8.4.

que les mouvenlenc se tbnt à partir des prét-ectures très

Ruhengeri ou à très tàiblcs ressoulces conlule Gikongoro.

j

Prétècnrre Population
native

Population
sortie

Poids des
prét'.par
r4ppon au
tot.des'
ûrigrants

% résidants
natifi/pop.
résidante

D

C
(1

G
C
K
K
K
K
l<

l tilre

/u rtttra

/irngug(l
kongoro
senyi
t:l ra nlll
[rurtgtt
[ luyc

{ : r l r
{ a l i - V i l l c
r l tcr rger i

804.212
780.030
505.461
s46.680
140.252
879.154
544 .8  l ?
501.249
3 l0 . t6 l
1.11.690
84 1 .617

34.083
45.302
t2.266
95.599
4 4 .898
?5.05  I
I t i .6  r  6
4 8 .  r 3 2
1r .929
25.005
94.161

1 3 , 6
7 ,3
1 . 9

r ç  o
' 7 4

r2.1
3 ,0
7 , 8

I  t , 6
4 , 0

1 5 . l

94,2
o'r o
o ç  q

o A <
94,6
94,4
80,5
96,1
80,7
50.1
97,0

R W A N D A 7.O99.759 615.(t42 r00,0 90,5
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, est prlssibre ae rrresurer ra capacité d'une prétècture q.elconque à retenir orr non sesrt:rtit'r crl crlcttlartt rrrt indice de répulsion qu'on appelle aussi indice <le sortic. on ob{rent cet
irttlice crt laisant lc ral)port. pour.ne prétècture <ionnée, des natifs sorrants au to(ar des individus
nés <l:rns cettc prétccrrrre. Les calculs ne tiennent donc pas cor'pte des étranSers et des non
clére.rrinés- Le résurtat de certe opération, qui transparaît à travers re'ableau g.4, r'ontre que
rcs ;rréfècrures de Gikongoro (indice de 17,5), de Kigari-vilre (r?,a), de Ruhengeri (1r,3) et de
Butare ( 10.5) sont les rnoins aptes à retenir leurs natifs.

- 
Ces intbrrnarions conf-rrrrent res concrusions des premières analyses- par contre, res

valeurs élevées de ra préfecrure de Kigali-ville qui, à première uu", p.*ira"nt anorrnares,
s'expliqtrent par re ràir que beaucotrp de natiri ne paruie,rnent pas à s,intégrei dans res circuits
écortorltiques de la capiale et sont obligés de vendre leur terrain qui est rapidenrent loti. lls n,ont
:rlors d'autres ressou rces que de quitter la vilre er cherc-her fortune a reurs. A |opposé, les
préfèctures de cyangugu (2,4) et de Kibungo (3,4) ont un pouvoir de rétention de leurs natifs
plus élevé' ces deux préfècr.res possèdent sans do.te des ressources plus équiiibrées.

I

t i

I

i 1

I '
i !' i

, - l
- 1  |

t l
, l" t
. l

- i :

. l  :
I

i ,
I
I

,/
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Qtra.d on analyse les indices du tableau 8.5, seron re sexe, on constate que dansI'enserttble'" toutes les prét'ectttres ont un pouvoir cie rérention des nadfs mascurins prus grand queceltri des nadf! de sexe tér:tinin' En diautres rermes, res proporrions de femmes qui quittent reurspréfèctures cle naissartcc sont plus irtrporrantes que ceiles des horn'res. Ces rnigrations térninines's'e'rpliqtrerlt sttrtottt par cles 'rotif\ famiiiaux. Les fèrnmes se déplac",r, pou:. aller vivre aveclettrs tttaris, qui rési<Jent souvent dans des prélèctures voisines-

cepcrtclant' ces cotlsidérations ne s'appliq.ent pas aux préfectures de Ruhengeri, deciscrryi et <le cyangtrgtr oir le pouvoir cie rétentio. cres natif! de sexe tér'inin est légèrer'ent prustirrt' Ce réstrlt:tt lai's'sc stlPposer que les tèrrrr'es rre ccs régions nc se r,arienr pas souvent endc't-rrs cle rcurs préfèctures cre naisçrrrce et q.e les rrorrrr '
r l r i sa i r s  éco i r t l r t t i q r re . s .  

vv  v (  Y ( rL  r s )  r r u l l l l l l es  l l l l g re l l t  p l us  q t r ' a i l l eu rs  pou r  des

Prélècru rc
Mascul in Férnin in

Errèctiti
sortants

indice de J Eftècrits Effèctifs

Btr tare
B-yurnba
C-y:rngugu
Ciikongoro
Gisenyi
Citaranrit
K ibungo
Kibuye
Kigal i
K iga l i -V i i le
Ruhengeri

38.024
? 2 . 1 4 8
6-345

44.449
?2.300
34.6t1
1 . t70

22.365
30.492
11.592
s0.296

9,7
5 , 9
2 , 6

l 6 , g
6,2
B , l
- -
! t I

9 , 1

46.059
23.t54
5.92r

5 1 .  l 5 l
22.598
40.440
|  1 .446
25.767
41.4t1
1 3 . 4 1 3
44.465

l t  I

5 . 8
2 , 3

1 8 ,  I
6,0
9 ,0
4 , 1

10,0
10,0

84.083
45.302
12.266
95.599
44.898
75.051
1 8 . 6 1 6
48.132
7t.929

10,5
5 , 9
2 ,4

17,5
6 , 1
8,5
3,!.
eie
8,9

17,4

f {VVANDA ?89.79 r 325.85 I 615.642
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Qtrand rtotrs c.ttsi<lérons lcs régrorts dc dcstina{ior. noas rer'arqaorls qrre trois prctectrrres
sc tiistirrgtrcrrt qa:r.t llu rrorrtbre <r'irrrr'igran.. qu'eues ont fcçus_ Ir s,agit <res prétècrtrres <leKisaf i  q, i  a accuci* i  273% des i r ' rn igrants,  ae Kibungo *ec 19.- t ro,  et  de Kigal i_vire
\11 .4%r'  Lcs ' rétècrures q. i  reçoivent re r .oins de rnigranrs sonl  ceaes Gikongoro (2,3vo),  de
Cyangugu {2,7 %) et  <te Ruhengeri  (2,g%).

Dans I'cnsentble. les irtturigrants de sexe téurinin repr6en rent 52,% du total- I.es
prétècnrres de Kibuye. de c-lkongoro, et de Ruhengeri accueillent environ deux fois prus de
tcl'*les q.c d'ho*rirres. Il s'agit cenainemerrt des épouses qui rejoignent reurs rnaris, plutôt que
d'irtt rttigran ts éconottriqttes- Par contre, la prétècture de Kigali-ville reçoit tz t tro,'nres pour l oo
tènttltes' ce qtri est le signe d'une irnmigration sélective masculine vers la capitale_

Pour rnesrrer | 'aptitude 
d'une préfecture à accucinir des inrmigrants, on peut calcurer un

indice d'arrraction qui correspond à la proportion.des enran* durL de ui" a-, ra popuration
résidante rorale. on consrare alors que cet indice est le plus élevé dans ra préfecrure cie Kigali_
ville. étant'clonné qtre 45,6% des résidants sont nés en dehors de la v re. Il y a enstrite res
prétècttrres.  de Kibu'go.(18,6%) er de Kigal i  ( lg- ,47" ) .  pour la préfècture de Kigal i_vi l le,  ce
Pltértort tè:rc.  s 'exPJiqr,e p:rr  res possrbir i rés d'er 'p loi  d:rr is ra capinle,  randis qrre l i r*porrance
relative des inrrnigranrs darrs res préÈcnrres de Kibungo et de Krgali s,exprique par ra récente
conq(têtc cje nouvelles terres agricoles dans ces régions.

i s

9

Les prétècrures cle

cn rcgt st  r i l  lcs l t l r rs t : r ib les

rcssources <t ispt trr ib les el

Ruhengeri  (2,2%), de Kibuye (3,0%) et  <te Gikongoro (3, I  %) ont
laux d' i l )n l igrânts duréô de vie,  cc qui  s,expl ique par les fàibles

i . tcc d 'rrrre dérrrographie i  crorssance rapir le.
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Titbluru 8,6. lndice d'attraction oar sexc et oar prétècrtrre

PréÈcture Mascul in Fénrinin Total

Eftècrifl
cntrés

Indice
d'attra-
ction

Et-t-ecti fs
entrés

Indice
d'attra-
ction

Effecti fs
entrés

lndice
d'attra-
ction

% des
citèct-
par
préfèct-

Butare
Byunrb:i
Cyangugu
Cikortgoro
Cisenyi
Ginranra
Kibungo
KiLruye
Kigali l
Kigati-Vi l le ]
Rulrengeri i

r3.956
t8.625
7 -439
4.t73

I l  -756
t8.662
59.878- T-ûn
83.536
62.151

4s42

3;8
4 q

3,0
1 ,9

4,5
18,7
1 , 8

18,5
48,8

1 .3

22.667
23.537
9-510

lo.47l
2t.774
24.474
6t.682
9.941

84.916
44.597
t2.282

5 ,7
< a
3,6
4,3
5,7
5 6

18,5
4 , 1

18,4
4t,6
3 , 1

36.623
42.t62
r6-949
t4.644
33.530
43.136

121.560
14-014

t68.452
107_348
r7 -224

4 1
5 4

? l

4,6
s l

1 8 , 6
3 ,0

18,4
4 5 6
t ' )

5 q

6 , 8
) ' t

Z , J

5,4
I ,tJ

t q  ?

2,2
1 1  1

t ]  ,4
2 ,8

RWANDA ?89-791 8,3 325-85 t . 8,9 615.642 8,6 r00,0

3.3.4. Les flux migratoires inter:résionatrx

Le rapport entrc le total des rnigrants origiiaires d'une préfecture et la parr é(âblie dans

ttrte 1-rrétècttrre en partictrlier donne la destination des rnigranl de chaque prét'eciure. Le résulrar

dc cerrc opération est présenté dans le tableau g-?.

On con.saæ alors que22,9% des nrigrants se sont installés en.rnilieu urbain." I-a plupar

des rrtigrants origirraires <je cyangugu (52,1%) se dirigent vers la ville, de nrênre que 33,9% de

cetlx <fc citararna et 28J% de ceux de Kigali. par contre, les mignnrs originaires de Kigali

villc. dc Cikortgoro ct <le Ruhengeri s'établissent essentiellenrent en nrilieu rural à la recherche

de (crrcs. Ert outre. ?3,4% des étrangers se sont éabl is en vi l le, dont 16,94% à Kigal i-vi l le.
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Le tableau,ll'7 rtttlrttre égalertterlt q(rc bqr.c.i'p de rrrotrvcnre.ts se tont entre préfectures
'oisines. co.lrle r)âr exe.rpre tes 45% acs gens tlc Byurrrba étabris err prétècr_ure <re Kigart,2l %
tlcs rr:rtiù de Ki-garivorl vers Byur.ba, 20,4% ae Kibuyc vers Gisenyi, 2o,?% de Cyangrrg. vers
Kibuye. 2O% de Gikongoro vers Butare.

Mzris crr réarité res prus grands nlouvetnents, et cera à panir de aoutes les préfectures du
Pays (sauf cy^rrgugu). se sont <lirigés vers les prét-ectures de Kigali-ville, de Kigali et de
Kibungo qui sorrr les zones les plus attractives-

9

Tablqu 8.7-
I
t

I
I
i
I
It'4

-t

{l est égalerttertt possible de connître les aires de recrutement des niigrants établis dans
les diiférentes prétècnrres. avec re rapport, dans une iréfecnrre donnee, entre la pnrr foumie par
chaqtre préfèctu re et le totâl des rnigrants recensés dans cette préfecture. [-es résultars sont
c''.rnsignés tlens le rableau g.g

cc tablearr lllorltre qttc lcs rrrignnts se sont soit diriges vers les milieux urbains. soit vers
lcs prétècturcs lirnitrt?hcs, soit vers Kiburrgo er Kigati. Ainsi les prét'ectures qtri fburnisse.t le
l r lus t ieci tadirrs so*r ccucs <re ci t : r rarrr ; r1rs,0 %), Kigal i  (14,4%,)ei  cre B.tare (  r3.  r  %),  c,est-à-
<lire 45.5% des nrigr:rnts insutllés err v'ille_

€t.ang. 8urà.e By1-{lbà Cyangusu Cikongo.o caseovi Gitaràma (i tx,.r lgo ( i t luye ( isat i  (s(-vit te t ,ô".,s.. i  tr .o- -ot" l
8ur3re l4 _01
8nnôa 9-t6
cyêngugq l -Bs
C I Longo.o 2-55
Gisenyi 1ô- 10
€i (a.af l :3 6-59
(ib(J'tgo 9.08

o .0c  o -a9  4  -50
1 .26  0 -00  l  - 41
l  - 06  0 . t  9  o .o0
9 .22  0 - . 19  5 .71
1 -  t 0  l - 1 9  5 - o l

11 .57  1_28  (  - o9
17 -32 .25 .06  4 .5
0 -50  0 -J5  20 -20

f5 - t 8  45 -21  :  9 .6A
!9 -06  19 -02  - (3 -67
o - 7 3  6 . 1 0  l . 5 l

20 -09  1_19
0 -95  4 .51
9 -61  0 .a9
0.o0 0.(6
o-4a 0.00
a-92 9.J5

11.3t 20-72
2-71 9.AA

35.26 19-59
7 -33 1a.51
o -25  t ( . 6a

7-A6 o-!.9
1 -79  16 . l l
2-98 : 0.25
2. !6 '  o . rà
4.30  15-59

t?.a5 l-61
7-16 26.V3
2.19 0.20

5r. t5 29.46
o.00 9-33
1-06 0.oo

a.- 75 6.5a
10.29 7 -oa
7-55 3 -19
1 . 1 é  2 . 1 1
9 .32  5 .A1
9 .O9  7 .00
8-13 la -82
f . a2  2 - i t

15-f7 26-0A
15 .02  17  -37
a - 3 1  l - 3 1

l00.bo loo - 00
20.23 22,9a

12.60  3 .  J9  2-O9 3 .22
2-11 19-65 1 .17  21-7s
o.49  0 .59  9 .35  0- t7
2.29 r.f9 4.53 l -21
5.37 t.8l 20-15 t -fo
o-o0 (.o3 12.50 7 -71

17.19 0.@ 1?.72 32-76
3.36  t .o r  o .oo  o-52

21-87 (0.45 16.20 o-oo
30-04 5 . l t  r5 .o7  26  -O2
1.65 - 2-54 0-92 5-08

,l l i"?i" '!9-i3'!3-3i'3î:93'13.îi ' 'î8,î3: '33.31 '!i.s'9g.gg'll.l! ' lr.lgl"l.!i



ccs propr.,r'riorrs sonr :i peu près lcs rnênres qtre ccfies de ccux qui se sont ins*flé. à Kigali_vi e
zwcc rg,Jr" 1x*rr cil:trarrra. 16,0% |rcur Kigari er 17,7% ponr Burare. [-es rrois prétèctures
rcf)réscrrtcrlt dortc à ellcs -sctrles 49 '5% <Jes nrigrants recensés tlans la ville de Kigali_ Il tàut noter
rc tair q*c res proprlrtions de totrs res citadins drr pays sonr presque res nrêrnes que ceux de
Kigali-ville. ce qui est le signe qu'il n'y a pratiqueurent pas (l'autre veritable cenrre urbarn âu
Rwan<la.

En outre. beattcotrp de llrouvenlents migratoires se sont dirigés vers les préfectures
lirnirrol;lres- on peut cirer en exemple ra préfecture de Gikongoro qui a fourni 43,3vo des
nrigrants résidants-à Butare pendanr que Butare f-oumissait 4't,i% des immigr6 à Gikongoro.
ll y a ,ensuite lc cas de Ruriengeri qui a fourni à cisenyi 3i,6% de ses inrmigrés pendanr que
cisenyi envoyait 29 '4% des inrnrigrés de Ruhengeri. Des exempres de ce type p",,u"nt êt..
nrultiplies enrre prétècrures voisines, car dans l'ensenrbre prus de 6ovo des migrans sont
originaires des.prétècrures lirnitrophes, exception taite de Kibungo et de Kigali.

Les imntigrants de la préfècttrre de Kigali sonr originaires des prétèctures de Gikongoro
(19 '2Vo), de.Butare (16'95%) et de Ruhengeri (r5,g%) qui fournissent 52,o% des migrans
totaux de certe préfècrure- A Kibungo, res immigranrs sont originaires à 6l % des préfectures de
Ruhengeri QO%), tle Kigali (1g,6%), de Butare (it,5%) er de cikongoro (10,g%).
'l'ableau 

8-8.
nrigrante selon le lieu de naissance

293

.  P.éfecr ! .e de nâissân€e

€r3n9. 8u(3.e ByLn63 cy3ôslgu cikongo.o "ir.ryi Cia"."."

Cyêij'JSu

(  i5Jn9o

i g ' r l  i
9 l ' v r  t t €

ljrbr in

't5 -71
9.85

r 8 . 1 5
7 .AO

12.75
6_93
J  ->>
7 -73

7 -  r 8
2 0 . 1 5

7 -37
a -20

o -00  0 .91  1 -25  43 .15
2 .23  0 -00  0 -36  t  - 9 t
4 .14  t  - 04  0 -00  12 -91

1 7 - 6 A  l . l 0  4 . J t  B - o 0
2 . 3 6  l  - t 8  l - 5 6  l - 1 6

25 -98  L23  L06  l 8 -o9
r  l  - { , 9  a -96  0 . ( l  l o . s?
2 -69  1 -02  15 ,96  l 6 -a9' t 6 .85  

I  l  - 6é  o .6a  t 9 .20
1 1 . 7 0  7 . 3 7  4 . 5 8  5  _ 9 9
2  -76  r z -33  o . s l  | , 08

12,19 6':8 r -a2 14-20
13 -09  6 -a t  1 - s2  6_s8

I  . 4 t  2 1 . J 5
L -26 J,16
l -86 t -72
t  - 27  l 0 -5a
o -00  t o  -25
8 -91  O-OO
7  - 3 t  1 0 - t 8

28  _57  t 6 .26
5  -01  l o  -6J
7 -  f o  1 9  _ 2 7

29 -/.o 5 _51

6 . 6 7  l l - 1 4
7 -23 ta -oo

r -41 2 -27
7 _ 6 7  I - 1 8
0.5  r  2a  -97
r  _ 5 9  l i - 4 1
o-a7 25 -A/.
r ,5ç  12 .76
o.00  6_73
I  -2 r  o -o0
4-29 t -11.
.  - 00  6 .?0
2 - 1 1  l . 9 a

z  -7é  7  -15
3-ôS 7 -oa

s - 2 2  t . L t
32 .85  2 -51

1 . 2 L  3 - t 7
5 .15  3 .62
z_18  2 -7 -

I l - 7 6  6 - 8 2
1 8 - 5 9  l . 4 l
2 -1 .2  ? . -o l
0 -o0  7  -2a

16 .00  0 .00
16-29 a -52

10_68  3 -71
14_36  1 -47

100 -00
100.00'100 -00
r o0.00'100 - 00
to0 .00
r00 -00
100.00
r 00 - 00l-
loo -00
IO0-00

r o0.00
IOO-00

l  -o{,
32_05

1 . l o
I  _Oa

37  .5A
3  _29

1 9 . 9 ô
1  . 2 2

r 5 - 9 0
7 . 5 6
o .oo

t t  - o7
7 . 5 t

|  - 6 1
1 - 7 6
2 . 8 7
2 -O9
t -94
:  - 5 8
0  - 5 r
2 - O t
o  -72
L05
l . o l

l - 2 r
l _ 1 7
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. 9
l l  t :ur t  norcr  dc; t r i r r rc  abord qt re les donnês qui

tltrréc dc résidcrrcc c()rttprcnncnt égâlcnlcnt les érrangers,

66-i.?60 indivir lus plurôr que sur 615.642-

?

Lc rabrmr g'g rr.rrrre q.c pour 'ensenrbre d. pays, plus de la nroitié des nrigrants
(52,4c/') se sont dépracés au cours des dix dernières années précédan* le recensernent, c,est_à_
dire après 198 r - c'esr pendanr cerre période que res paysanna* de Rusunro à l,est du pays onr
été occupés er quc la ville de Kigali s,est beaucouD étendue.

Par conrrc, li.3% des rnigranB éaient déjà panis avant le receùsement
dc l9?8' ce qui laisse supposer que c'est ceue tranche de nrigraats qui a défriché les tronts
piouniers de la prétèctLrre cle Kigali, irous qui onr été saturés aussitôt-

Pour la ville de Kigali, on constate que 68,8% des lrigrant5 se sonr installésau cours des
dix dentières années. une grande partie de ces llligrants (13, g %) est arrivée entfe.le t 6/0g/ 1990
et le t6108/199i- Leur déplacenrenr esr cerrainemenr iié au confiit qui ravageait re pays d.epuis
le  0 l / 10 /1990_

L'anaryse sero. l'âge du nrigrant oret en évidence des ditférences notabres
enrre le Rwanda, dans son ensembre, et ra vilre de Kigari. Ainsi la rranche d,âges de t5 à 2g ans
esr prépoudécanre <rars les deux cas, nrais avec 4g,2% d, rorar des migrans pour ra ville de
Kigali contre 34,47o l.totrr I'ensenlble du pays.

En outre' la pa* aes .rigranrs âgés de 45 ans et prus qui représente 19,r% tiutorar des nrigrants
p.rrr (orrr le Rwanda aescend à g,g% dans la ville de Krgali. Cera veut dire que res nrigrans
:i{és se rctrttttvellt (k' l)rétéreoce ert rrrilicu rural plutôt qu'err rnilieu urbain tarrdis qrre lcs jeurrcs
:tdtltes se dirigcrrt srrrr.ur vcrs Kisari. CePenctant. ir est possibre aussi que res ,rigrants (re ra
ville retourtterti pltrs fréque[tttrerrr <lans leur prétècrure <l'origine q.c ce.x irrst:rllés en rnilietr
rural_
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Orl corlstate égalertterrt que 84,5 7" des lnigranB âgés de 15 à 29 ans ont èl-tèctué leur

ruigrirrion après le l6/08/1981 conte 6'l.lTo pour I'ensenrble du p:rys. Pour les rnigrans âgés

<fc 45 :rrrs et pltrs. près tle'757o sc s.)nt déplacés avant le 16/0B/1981 pour I'ensenrble <lu pays

contre 59.97o à Kigali-Ville. Il laut iloter enlin que 68,8% des nrigrants se sonr déplacés après

l98l ptxtr Kigali-ville coùlrè 52,4yo pour I'ensernble du Rwanda. On peut conclure de toutes

ces observittiotts qu'avant cette date, les nrouvernents étaient de direction essentiellenrent rural-

r-ur:rl ct qu'ils clevienrrerrt depuis pcu sunout nrral-trrbain-

Tablcau 8.9. Répanition {en %) de la popularion nrisrânre suivanr
la durée de résidence et.les eroupes d'âges.

a- Kisal i -Vi l le

Durée de résidence

Croupe d'âges

0 ans I -4 ans 5-9 ans l0-12
ans

l3*  ans N. D. Total

0- 14 23,0 4 \ ) 2 t , l .6, r 1 ,0 J , O r00,0

t5-29 l 8 :7 2t,6 6,6 6 ,8 2 , 1 r00,0

3044 6,5 2t,7 z z , I 16,5 29,9 2 ,6 r00,0

45-59 10,6 8,0 59,0 4,9. 100,0

60 et plus J , ô t r .2 7,4 5 ,0 59,3 100,p

Tonl 1 3 . 8 1 4 ,  I ? n o q q 18,5 , o r00,0

Durée de résidence

Croupes d'âges

0 ans l-4 ans 5-9ans l0- t2 13 + ans N. D. Total

0 -  l 4 ?,2 4 4 ) l 0,6 0,  1 0.4 9 ,7

r5-?9 9,0 2  t , l t0 .4 1, ') - ) ,  J r .0 48,2

-10-44 .., .) 7.6 5 , 5 o o 0,9

4-r-59 u. -r 0.9 0.7 0 ,5 3,9 0.: l 6 . 6 .

60 ct pltrs 0 . t 0.1 0.2 0 , t I , - ) 0 3

Total l t . 8 t 4  I 20,9 a a r  8 ,5 1.9 100.0
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8. -1.6.  La deinière nr igrat ion.

ll est très difTcile de saisir certaines fonnes de nrigration, tàute de renseignenrents sur
lcs rttigrants décédés. strr les tnigrations de retour ou sur les nrigranr panis à l'étranger ava6t
Ic recettsetttent' Né:rluoins' i'trtilisaiion d'une questioo posée lors du recensement sur la résidence
:uttér ierrrc perrrret  a ' : rv. i r  r rrre icrée, certes r inr i tée, sur I i t inéraire du rnigranr.

"li
u

t;
,.,Ji
. l,Jl

.li
l:
l:
I
I
I
I

E.
I )

Lc r:rl)lciru S- l() rrrrrrrtre gue 74,6% des rùigrants
pr 'é lcctrrres d'or i { i r }e lxrur rejoinclrc lerrr  résidence actuel le
rrrrgré vers Urrc i lu l rc régir ln rJtr  pays.

sont directcnrent prrtis de letrrs

Èt seulclnerr t  13,6% avaierr t  t lé jà

J

Dnrée tlc résidencc

Croupe.d':iges

0 ans I -4 ans 5 -9 ans l0 -  12
ans

l3  +  ans N .  D . Total

0-14 t2 .6 48,5 26,O 1,5 t ) 4 l r00
t5-?9 12,0 15,4 19,7 8,8 2 t , 7 ) 4 100
l0-44 r  8,3 16,8 t  J , - t 44,8 r00
45-59 1 . 9 1 ,8 7,0 5,3 74.5 3,5 r00
6 0 e r + 1 , 0 4 ,8 4,2 3,0 80,4 6,6 loo
Toral 7 q 27,2 t7 ,3 9,0 i5  1 3 ,1 r00

Durée de résidence

Groupes d'âges

0 ans l -4ans 5-9ans l0 -12
ans

13 *ans N. D. Total

0 -  l 4 1 1 8,5 . l ,  o I , J 0,2 0.7 17,5
r 5-29 t ) , 6,8 3,0 ?,5 0,8 7 4 4

-10-44 ' r , 3 ) , J 4,9 3,9 .  t i  o 0,1 ? q o

45-59 n ) 0,9 o,8 0,6 8,6 0,4  5

6 0 e t * 0,{ 0,4 0J o,2 6 ,1  ) 7.6
Toral 7 A 11 ') t7,3 9r0 .,35,3 - ) ,  I 100
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Errùrr. 6.ti% cles tttigr:rurs avait etr lerrr iésidence antérieure à l'érranger- En rnilietr r.rrbain-

2?.?% <les nrigrants avaient déjà et-tèctué un artre déplacenrent avanr de s'insraller en vile er

67.1% l)r()vcnaient (lirectenlent de leur prétêctrrre de naissance,

Ces proportions sont approxinrativenrent les rlênres dans la plupart 4es prét-ectures,

cxccptiort taite des prétèctures de Kigali-villé, de Ruhengeri, de Cyangtrgu et de Btrrare. En

citèr. tfnrts la prét'ectrrre cte Kigali-vitle, 2O,97o des

rttigrants av:iient déjà et-t-ectué unq autre rnigration. Dans les préfècrures de Ruhengeri, de

Cyilngtrgu et de Butare, la proportion de rnigrants venus de l'étranger cst relativernent fbne car

elle est tle l8,l7o à Ruhengeri, de l6,f% à Cyangugu er de l4,l% à Burare.

Quand on ne considère que le milieu uôain, on se rend compte que dans les centres

uôains de Kibuye et de Byurnba, la proponion de rnigrants venus directenrent de leur péfecrure

tle nlissance est pratiquement ideotique à celle des migrants qui avaient déjà et-fecrué une

rnigration. Cela veut dire que beaucoup de migrants instatlés dans ces centres sont d'abord

1>asés par cl'autres prétèctures avant de s'y installer . Par conre, 26,6% des migranrs vivant

tlan! le centre urbain de Cyangtrgu soni venus de l'étranger, sans doure du 7,aire qui est tout

pro:he. En tout cas, I'itinéraire ntigratoire serrble être plus long lorsque le nligrant s'installe en

ville- En effet,22,)% des rnigrans installés en vilie avaient déjà effectué une aurre migradon

cotttre selllclllett 13,6% pour le reste. du Rwanda-- Cependant, les données du recensernent ne

norls p€rlllcttcnt pas de savoir si la résidence antérieLrre d'un rnigra-nt residant actuellenrent en
' ville a éré une autre ville, ou s'il est passé par le rnilieu nrcal.

I
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rt- Ensernble dtt Rrv:rrtda-

b- Rwarrda rrrtrain
t-

' - v
t-

h
a

i
i
t

I
I
I
I

1:\
É

:

Prétecture
tle résidence

tctucllc

Résidence antérieure

Etranger Prétècture
de naissance

Reste du
pays

Non
Détenuiné

Totrl

Butare
Byunrba
(--yangugu
Cikongoro
Ciscnyi
Citararna
Kibungo
Kibuye
Kigati
Kigal i-Vi l le
Ruhengeri

l À  t

r6.3
7,5

l  r ,6
i ?

6,9
1.5
6 , 1

r  8.1

68,3
'7'l ')

68,9
14,5
T t l

76,4
78,5
75,8
'7Q 

)

69,4
oJ,z

l  l , 0
14,4
o ,

8,7
q 5

12,3
12,6
q ?

t2 ,7
? ô o

I 1 , 0

6,6
5 ,  1
5 S
q ' t

5 ,8
o , t

Q I

4,7

1,5

100-0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Toral 6 .8 14,6 13,6 100.0

Prét-ecnrre de
résidence
actuelle

Résidence antérieure

Etranger prétècrure de
naissance

reste du

Pays

Non
déterminé

Total

Butare
Byunrba
Cyangugu
Cikongoro
Gisenyi
Gitaranra
Kibungo
Kibuye
Kigal i
K i sa l i -V i l l e
l (rr l rcnser i

l )  l l

e,s
i - t ,o

) 4

t2.7
7,3
4,1
1 ,9

6 .1
l-r,0

\ '7 4

44,7
40,8
54,3
59, l
60,3

4 5 )

69.;
j 4 , 6

? 5  5

41.7
? q 4

39,5
2f ,3
)-t 7
'15 |

46,4

20,9
2.6.8

À 1

^ 1

o , J
1,9
4,9
4 7

4,4
6 ,5

- r ,  o

r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0
r00,0

100,0
r00,0

I 'ot:rl 6.9 6 1  . l . 1 ) ) 1 .8 r00.0
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de vie.

Qu:rrtd orr tait lir diftérence entre les cntr:rnts et lès so(ants durée

<lc vie poirr ttne prétècttrre donuée' on obtient un solde migratoire qui traduit

le gairt r.rtt la perte tl'eitèctifi de cette prét-ectttre'

Le rablcau 8- l I nrontre qtrc, s{lr les I I préfectures' quatre sertlentent ont

cnregistré urr irccroisse.rent de la population dû aux nrigcadons- tl s'agit des prét-ectures de

Kilrungoavcctlngaincle|o?.g44personnes,deKigal i(96.523),deKigal i .vi l le(82.343)etde

Cyangugu(4.683).

Toures les aurres prèt-e.tures ollt enregistré des pertes d'effectifi suite aux'nrigrations

internes durée de vie- celles qui ont subi les pertes les plus importantes sont, dans I'ordre'

Gikongoro (-80.95j)' Rtrheàgeri (-77'537)' Butare (-47'460)' Kibuye (-35'l lS) el Gisenyi

1 - l  1 .368) .
:

. 
t-es prétèctures de Cyangugu et de Byumba sont les moins affèctéæs par les

nrigrations intemes durê de vie avec une différence en valeur absolue inférieure

à 5-000 individus. Le cas de la prétècture de Byuinba s'explique sans doute paf

I c t i r i r q t r ' t r ne l ra r t t e t l ccc t tep ré t .ec tu rees tu t i ezonedeco lon i sa t i on tand isque l ' a t r t re tb t r rn i t

des lnlgrans-

Lcsdonr réesd t rb i l an r t r i g ra to i reco l l l i r l l i en t ' l escons tan t i onsp récede l r tes -Ene t . f e t ,on

assiste à.n ulorve.le.t de populations quitant les préfectures tes plLrs peuplees et se dirigeant

vcrs celles qtti avaient encore des potentialités agricoles ou vers la ville de KiSali'
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En'corrclusiolr<le.çetteénrdesurlesrrrigrationsinternesdedtrréedevie,lesconstatations

suiv:rr'ttcs pettvent êIre taites:

- la population rwandaise est peu rnobile car ces motlvelnenls coûcerne rnoins de 97" de

la population totale, situation qui n'a pas -r'arié depuis 1978' où les migrans

représ--ntaient 8,1% des résidans; . :
- les rtrigrations sont essentiellelllent Rlrales étant donné que setrlenlent près de 20% des

nrigrants se dirigenr vers les villes;

- les préÈctures rie Kibungo ct de Kigali drainent la ntajetrre partic des migrans ruraux'

Ceux-ci provrenncnt sunoût des prét'ectures de Gikorrgoro' de Butare et de Ruhengeri'

Cctte situatiort est exactelllent la rttêrtte que celle qui prévalait en 1978' sauf que les

cftcctiti sotrt Plus-intpornnts en l99l (184'715 contre 615'642 p.:"onntt en l99l);

- les rttouverttetlls clltre prétèctures lirnitrophes sont prépontlémots datls cerurines cas

rt t i r is i ls  cortccrr lct l t  st t r t ( )( l t  lcs tet t l r l tes

-I

l

'l
J

Ï ' 3
t

I
)

t.

Solde lnigratoirePoptrlation sortiePopulation entrée

-4'1 .460
-3. t40
4.683

-80-955
-r  l_368
-3 r .915
t02-944
-35. r 18
960.523
82.343

, -'77.537

84.081
45.102
t2.266
95.599
44.898
75.05 r
18.6r6
49.t32
7 r.929
25.005
94.76r

36.623
42.t62
l6-949
14.644
33.530
43.t36

12l-560
l4-014

168.452
107-348
t'7 .224

Butarc
Eyuntba
Cyitngttgtl
G ikongonr
Giserryi
Cinranra
Kibungo
KibuYe
Kigali
Kigati-V ille
Ruhengeri
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8-4. Ouelqtles cirractéristioues dtr rnigrant interne'

Les corrtportetlents en tnatière de nrigration ainsi que les tnotivations

vilrieot d'q;1 in<lividtr ir un autre, strivant leurs caractéristiques socio{conorniques- L'analyse des

cnr:rctéristiqtres du nrigrant considèrc son âge, son sexe, son état nlatrinlonial, son nive-att

4'instrucri6u. s:i n:rti6rralité, et sa situatiou dans l'activité- Conrnre les causes de Inigration vers

l:r cilr1plgrre ou vers la ville sont dit'ferentes, la prétècttrre de la ville de Kigali sera corttparée

i.tu resre 4u pays, clans la nresure du possible, Kigali-ville restant la seule véritable ville du pays.

g.4.  1.  Stnrctrrre Dar âge et par sexe-

parnri les caracréristiques qui disringuent les urigr:ants des non-ntigrarts tigurent ert bonne

trlirce le sexe et l'âge. On observe génécalenlent- en Atïque quê les homrnes nrigrent plus que

les fènrntes et les jetrrtes adultes pltrs que les autres-

. Lr pyrarnidè des âges présentée au gnphique 8.1- montre que quel que soit le sexe, le

groupe d'âges de t5 à 39 ans nrigre plus que les autres avec comlne classe modale celle de 25

;l -'10 ans. Au-clelà de 40 ans, le nornbre de ntigranS diminue rapidenrent, le mènre phénonrène

se,produisant en desstttrs de l5 ans-

L-:r conrparaisorr enrre la pyramide des âges de la population rnigrante avec celle de la

ptr1>ulation résiclante totale laisse voir une stntctttre tout à tât ditïérente : les ntoins de l5 ans

sûrt les plrrs rtorttbretrx dans la population tonle alorS que pour la population nrigrante, ce sont

les classes d'iicles cle ?0 à 39 ans qui (ortrincnt et cela pour lcs deux sexes. Les jeunes gens âgés

1c 0 à 14 iuls se sont sans doute déplacés avec leurs parens ct leur intportance relative laisse

l)cnscr que trearrcotrP rnigrants sotlt lllariés.
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L'arralyse tlu graphique 8-2- nrontre qu'exception lïte des groupes d'âges de20 à24 zns

et de ?-5 à 29 ans, le noûrbre de tèlrÛres qui urigrent est plus irnponant que cclui des holnmes,

fc rirf)l)oft de nrasctrlinité descendant à nroihs del\Vo à panir des groupes d'âges de 45 à 50 ans-

Ce rnêrrre rappon se situe autorrr de 80% pour la population résidante totale- Le ràpPort de

runsculinité est presquè partout inférieur à celui de la population résidante totale.

Cerre sirr:arion est cenainerttent liee au déptaceqrent des lernrnes qui s'éUblissent dans la

préfa:ture cle résidence du ntan-

8.4,2.  L 'état  nratr inronial .

La connaissance de l'état ulatrin)onixl du migrant pernret de distirtguer

la tuignuion iucl iv id Lrel le-de. la r t r igmtion tarui l ia le.  Le tableau S. l2 utontre -

qu'il y a une trctte prédorninance des rnariés dans la population nrigrante avec

ô0.1% conr|e j 1.0% <Ians la population résidante rotÂle. Les élibataires qui ruigrent ne

rcl)résentcr l t  que ?9. i% de la populat ion migrante (contre 41,8% pour

.  \  l . r  1 t '  r1 l r r | ; r t  io r I  réS i ( l . ln t (  t ( , t : t l c ) .

t
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Cetrc 1lrédtrr nirrarlce est accerrtuée clrez le sexe térninin. cat 65,4% des lètnrnes qur

rÙ iSrcnr sorlt rrr:triécs. corrtrÈ seu leDlèr tt 18,7 % qtr i sont encore cétibatai res. A l'échelle narionale,

ccs 11r61>trlions sorrr reslxctiverrrent de 50,6% et de 35,2%- Celir veut dire qtre les lentrues

r l l igrertr  srrrrout porrr  rejoindre letrrs rrrar is.  I l  thrr t  s ignaler aussi  que dans la poptr lat ion rni3nnte,

la ltrolnrtion tle veuves cst plus iurportante que celle des veuti (10,9% contre 1,3%).

L'arnalyse 6ittérentielle selon le rrrllieu de résidence urontre qtte la prétècture de Ia ville

<le Kigali se dénrirrque du resre du pays car la pan des célibataires (45,?%) est

alrproxi nrarivernerlr égale à celle des nrariés (41,'1%).læs proportions des célibataires masculins

qui trnr nrigré vers Kigali-Ville sont plus tbrtes que dans le reste du pays, avec 54 'ZVo conte

46.9To pour l'ensernble du pays alors que celles des tètnmes ne varient pas beaucoup Q3,2%

pour Kigali-Vil le er l5,2Vo pour le reste du pays). Cela est sans doute le retlet 
'd'un 

début

tl'exode rural des jeunes vers la capitale. Il s'agit certainement d'une rnigrarioo de rrarzil-

Tableau 8. t2.

er"i
rllatrimolrial

Populadon nrigrante Population
residante toE]e

Population migrante
totale

Population rnigrante
de Kigali-ville

Mîsc Férn. Tot. Masc Féur- Tot. Masc- Fénr- to r -

Célib:tt:rires
M:rriés
VetrtTveuve
Divorcés
Non déterruiné

4 1 , 6
54, I

r ,3

1 .3

1 8 , 7
65.4
r0,9
3 , i
l 4

? a i

60, r
6.4
) ' 7

t - 3

< À  1

42,r
0,9
l l

1 , 7

56,0
< ' l

1 . 8

45,l
47,7

2 9

2,0
1 ,7

46,9
48,9

t )

1 ,8

" <  1

50,6
8,7
' l Q

1 , 6

- :1  ,3
i  i ,0

n 1
1 . 7

Total r00 100 100 100 100 r00 t00 r00 r00
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8.4-- l -  Lc rr ive:r t r  r l ' i r rstnrct ion.

Le tatrle:rrr 8- l l- rtrontre qrrc dans I'ensernble, le niveau d'instrrrctiol des rnigrans esr

identique i'r celtri de l:r population résidante totale, drr ntoins quand on ne considère que cetrx qui

sorrt :rllés sculcrnertt il ['école prinraire. Cela est sans doute lié à ta généralisation de

l'cnseigncnrent prinraire au Rrvanda- Par contre,la proponion des personnes qui possèient le

rrivarrr sctonclitire otr plus est plus élevée chez les rnigrants. Elle est de ll,8% contre 4,8%

l)our roure la population résidante. [: conrparaison de Kigali-ville au reste du pays montre que

les nrigrants qui viennent dans la capitale sont plus instruits que les autres. En efTet, 75,4% des

nrigrants installés dans Kigati-Ville ont un nivearr d'instruction supérieur à 4 années prirnaires,

alors qrr'ils ne sont que J'7,47o dans le reste du pays- Phs remarquable encore, la proponion de

ceux <iui orrt été au delà de l'école prinraire est de 32,5% alors qu'elle n'est.que de 4,87o pour

le reste du pays. Ce réstrltat n'est pas surprenant car ces personnes qui possèdent un nlinimum

cl'instrtrctiou ont phis de chance de trotrver un enrploi en ville, dans la mesure où cette rnigration

esr plus une nrigration de tnvail qu'une nigration d'érude.

'*Tableau 8. 13. Répanition (en %) de la population mierante de 6 airs et plus
selon le sexe et le niveau d'instruction-

rlive:lu
t l ' inst rucr ior t

Pcptr!atiôn nrigrante. l Population residante
totale

Poptrlation migrante
totale

Population migrante
de Kigaii-Ville

Masc Férn. Tot. Masc Férn. Tot- Masc Fénr- Tot-

Aucun
Prinraire l -4
Prirnirire 4 i-
Sccortri:rirc
et plus
N()n dct.

29,6
r  6 .0
:18.8

14,2

49,4
t ] ,4
1 6  ?

q 7

I , - t

40,0
14.6
- \ L - l

I  r . 8
t 4

9,3
q 2

46,6

32.?
2 , 8

16,2
O R

37.7

l l .  r

t ) 1
g 4

42,9

i ? 5
? o

33,8
1 ? 9

36, l

5 , 6

4 6 , 1
l o  I

) 9 )

4 l

r 5

40, I
? o g

4 , 8

I
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3 . 4  4 .  L : r  t t a t i o r t l l i t é .

Lcs rlorrrrérs drr rableatr 8- l4 nrontrent que 90,4% de la populatiorr résidante est Hutu'

8.-l% cst Ttltsi ct les étrangers 0'?%' Cependant' ces proPortions cltangent considérablenrent

. qu:Lrrtl tln ctxtsitlère uniqucntent la population rnigrante' En etlèt' la proportion des Huttr descend

: i r i4 '9%a|orsqrrecel le<lesTt l ts inrol l teà1o,1%.Cesvariat ionss.acccntt |entcncorequandon

isr.rf c l:r prét'ecrure tlc Kigali-ville oir la part des Tutsi dans la population nligrante afrive à 18 '47"

alors que celle dcs H tttrt It'est plus que de 74 ,67o - On peut conclttre de toutes ccs observations

que|esTtr ts isedéplacentbeat lcotrpplusquelesautresci toyenset i lssedir igentdeprétérence

vcrslact l l i (a le-Les<l i t . férencesentrelessexessontnégt igeables.Cetteprédi lect iondesTutsi

potrr lesvi l lespouraîtpeut€tres'expl iquerst l r toutParlarecherched'uneplusgrandesécuri té

4ans l.an.nymat 6es 'rilieiix uôains après I'instabitité politique de I'après-indépendance' En

ou t re . con l | t r eonap l t l econsa te rauchap i t re lV , |es tu i s i son tdans l ' ensemb lep lus ins t ru i s

a.e lds a.rres ^v:ur4:ris. et, plus tbrnrés, ils peuvent vouloir aller chercheLun ernploi plus

qullifié err ville-

I  i lDlci l( l  Ô. I  +,

Natiorialité Population ruigrante totale Population résidante
, toEle

Poprrlation
rnigrante totale

Population nrigànte de
Kigali-Ville

Masc Fént. Tot( Masc Fern- 10t. Masc Fént. Tot-

Hutu
Tutsi
Autr€s
Etnutgers
Non Dét,

85.3
9 _ 8
o.7

0 . 1

84.4
t t  À

n o
1 a

0,  1

84,9
10,7
0,8
-1, O

0 . r

76,8
16,  t
0.7
6 ,  1
o.2

7  t , 4
t t , o
0,6
6 )

0.2

-t4,6

18,4
0 ,6
6 ,  1
0,2

90,3
8,4
0,5
o,7
0 , 1

90,5
8,1
0,5
0.7
0 . 1

90,4
ç ' l

0,5
0,7
0,  I

T(ttltl 100 t00 r00 r00 r00 100 100 100 100
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8-4 -5.  Si tuat ior l  t lans l ' : rct iv i té-

Dlrrs l'cnscrntrlc. la proportiorr dcs actits est pltrs irtrponantc dans la population nrigrante

qtrc darrs l:r Poptrlatiorr résidanre rotale, En cftèl, les acliÈ constitr.rcrlt 81,8% de la population

ruigrarrte contre 75.9% de la population résidante totale (tableau 8' l5)'

Ccpen4anr, cc(rc valeur tonrbe à 6-1 ,97o de la population nrigrante installée à Kigali-ville,

cefr à cattse de la grande proportiorl de ntâragères qui tbnnent 32'4% tJc la population ntiSrante

réutinirre vivant dans la capitale. Ainsi la population ténrinine occupée représente seuleurert

5O,69o {es nrigrants tétninirrs de Kigalivitle- Cela veut dire qtl'une grande panie de la

popularion migranre'ténrinine ne parvient pas à trouver un ernploi salarié et qu'elle ne peut que

s'occ.pcr du tbyer. Ainsi la parr des inactils rnonte à26J% à Kigali-Ville alors qu'elle est de

16,7% pour I'eusenrble de la population urigrante. Il tâut noter entin que la part des chotneurs

irunrigrés dans Kigali-Ville est proporrionnellerlent plus inrportante que celle des migrants qui

sc sont insnllés ailleurs att Rwarrda.

Tableau 8. 15.

?

I

?

éoanitiôn (en 7o) de la population nrigrante
ou plus selon la sinration dans I'activité.

Sinraiion dans
l'activité

Pop'.rlation nrigrante Population
résidante totale

Popuiation
rnigrante totale

: Populatidil '

nrigrante de Kigali-
' Ville

Masc Fént. Tot. Masc Fént- Tot- Masc Féur- Tot.

Occupé
Chomeur/ert
quête enrploi
Ménagère
Ettrtlia.nt
flctraité/
i tutfc

t.{urt dét-

84.?

2 .?
0 .0
7 ,6

0 .6

19,7

0 .8
7.0
6 .6

t 3
0 .6

8 l , 8

1 l

< - l

0.6

80.0

7.0
0.0
6_8

5 ' t
0 .8

50,6

f ,7
32.4

q 5

? 8

l - t

67,9

5 . 6
l t , 3
1 .9

4. : l
1 . 0

75,6

o.7
0,0

t7 ,0

r . 0

76,2

0 .1
1 , 0

r  5 ,0

4 , b

1 . 0

" < o

0.5
t , 5

1 6 , 0

5 , 1
1 , 0

Ttrt:tl 100 t00 100 100 100 r00 100 100 r00



3t2

Err c6lclusilir. t..; plin"ipnto cnractéristiques des nrigrarrts internes <ltrrée dc vic sont lts

\ u i \ , : l r t l c J :

- l:r llrisr.rtiorl collccnle essentiellenrent les classes d'âges de ?0 à 40 ans avèc une neti'

prédorninarrce des. urariés, sauf pour la ville de Kigali où la proportion des célibaairc

cst identiqtrc à celle des rnaries.

- Le nivanu 6'instruction des nrigrants qui se dirigent vers le nrilieu rurai est identiqu:

)r celui du resre de.la population. Par contre, les nrigrans tixés à Kigali sont

propordonrlùllenrent plus instruits que les autres-

D:rrrs I'ensenrble, tes Tutsi se déplacent beaucoup plus que les autres r*zndais et ils

s'insrlllent de prétérence en milieu uôain. Plus instruiS que les autres' ils ont l'rne

plus grarrtle propetlsion à nrigier.

8:5. Les nriqrâtitlns internationales

Cetype<|enr igrat ionnepeutèrequ' indirectelnentabordéàparr i rdesqu:st ionssur. :

lieu de naissance er le lieu de résidence. On_ né dispose donc pas de renseignertteûi sur i5.

Rrvirndais partis à I'extérieur du pays et cette analyse ne porrera que sttr les ptrs'--'anes résida:i'

au Rwanda, rnais rtés à I'extérieur (l'étude par nationalité a été taite au chapiue iv).

Au t6l08/1991, 49.618 individus nés à l'étranger vivaient au Rwanda. soir envirco

0,69% de lir lxrPul:rtion résidante totale. I-a majorité des irl-rnligran[s internationaur residenr da:s

f  es 1rréÈctures t le Kigal i -v i l le (16,9%), Btr tare (14'0%), Kigaf i  ( l  I ,g%) e'  Gis:nyi  (10'  l%1'

f) : r r ts les i l r r t re prélèctrrrcs.  l ' i r t tpornnce des i t t t r t l igrants internat ionaur reste très taible car ie

csr irrtérietrre iO.'t7o <Je la population résidante (voir tableau 8-l6)'



Orr ltctrt ég:rlenrent relevcr qtre

Villc alors quc lcs lenrrnes serlrblent

i r r r ru ig-rés téru i r t ins.

t r l

19,9% des inrrnigrés ntasculins se dirigent vers Kigali_
se dirrger dc prétérence vers Butare avec l5,j% desi .e

-fableau 
8. 16.

L'irnalyse diftérendelle suivant le milieu di résidence nrontre que 26,6% des.immigrents
se t l r r igenr vers le nr i l ieu nrnl  ct  zJ,4% vers le rni l ieu uruâin l tauleaug. [?).  Cornrne cela
tr:lrtspamÎt à travers le chapitre 6, la majorité des inigrants internationaux installés en miSeu
rtlntl sollt des Barurlcli dont le rttode de vie et les coutunres sont semblables à ceux des nvandars-

l L:r l>resqtre totirlité des inrnrigrés instatlés en nrilietr urbain résident à Kigali-ville avec
I6.97o d. total .  Lc rcsre (6, i%) vi t  essen r ie l lenrerrr  à Butare (r ,g%) et  Gisenyi  (1,6%). L-a

1.rftr;;itrt tles irttrltigrés instaltés en nrilietr nrral résident surtout en prét-ecnrre cle Butare (l2.2zo)
ct tlc Kigali (11.9%l'.lq; atttres prélècttrres se partagcnt le reste des irnnrigrés, :i I'exceprron <Je
Ki l rrryc ct  r le ( , - ikorr .r t r ro qrr i  accuei i len t  

- rrroirrs 
t re 2,5% des étranscrs.

?

, ?

Prétècture Eit'cctif
runsculin

Rappon
en 7o

Eftectif
ténrinin

Rapport
en 7"

Total Rappon
ea 7o

Butarc
Bytrntb:r
Cyangugu
Cikongoro
Ciscnyi
Ciraanra
Kibungo
Kibuye
Kigal i
Kigal i-Vit le
Ruhengeri

-1.o79
2.2t1
t..923

471
2 - t 8 6
1.759

?.i55
584

-1.080
4.899
1.879

r2.5 le.o I
7,8  |r ,e I
8.e I
? , 1

rc,a 1
2 . 4  |

. ^  -  |r  z , )  |r o  o  I, - , .  I
7,6 |

I r.ss2
|  2483

1.972
796

2.826

)  r .sro
|  1.949

6t6
2 . 8 1 3
3.504
2.639

15,5
o a
? o

J , t
I  1 , 3

6,ù
7,8

^  - l
/ ' )  |u,3 |

r4,0 |
10,6  |

6 .961
. 4.696

3.895
r - z o l

5.012
)-2b9
4.54
t-200 |
5.8e31
8.403 |
4 .518 |

14,0
9,5
7,8
2,6

l0 , l  l
6,6

Q I
a À  I' ' - l

l r , 9  |
r6 ,9  |
9 . 1  I

Tonl 24-628 r00 24.990 100 49-618 r00
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T;rbleutr  3.  l7- Rél) i rrr i t ior l  {er l  %) ( le la pol) tr lat ion née hors dtr  Rwatl( la

scl t l r t  le r l t i l ietr  t le résiclancc'

8.6.  Corrc l t rs ior i

Les .rouvenrents migratoires restent uès limités au Rrvanda, car ils ne concernent que

rnoirrs tleg% cle la poptrlation totale, ce qui vetltdite quela population r'vandaise est |I.ès peu

rrt_rbilc. A tirre cl'exernple, <ie 1969 à 197i, ces rnêtrtes tllotlvelllents ont iittéressé près de

?i,)% cie la popuiatiort l-rurkina be iigée de 5 zurs otr plus'

Lit Plupzrrr cles cléplacÈlltertts se sonr initiàlentent dirigés vers les frortts pionniers situés

d:urs les prét-ectures cle Kigaii et de Kibtrngo qui clisposaient encore d'espaces agricoles libres'

A1>rès lrr srrturatios cle ceux-ci, les rnouvenrents se sont dirigés cle pltrs en p.ltrs vers la ville de

Kiguti qtr i  a i tcctrei l l i  t tn grancl contir lgent cle tt l igrants ces dix dernières irnnées'

Lcs ruigfturrs l t rovier i t tcr l t  [ )or l r  la pl i rpart  de prétèctures st lq)etrplées

c() ' l t l lc Brrtarc ct  l t r rhcrrgeri .  orr  r le 1tréfectrrres à taible ressot lrcts col l ' l l l lc  Cikt tr tgt i ro '

RuralPré f  cct t t re

t 4  0
q 5

1 0
t r ô

2 , 6
t 0 , I
6,6
q t

) 4

r l  q

t 6  q

9 , 1

696 I
4696
3895
L t o l

50 r2
3269
4504
r200
5893
8403
4 5  r 8

l ) ?

9,3
7 , L
, ) S

8,5
s q

8.7
1 À

I  1 , 9
0'0
8,2

6.063
4.604
3-523
1 . 2 3 1
4.244
2.950
4.309
t . t 7 3
5.893

4.061

1 , 8
o 7
0,7
0 , r
1 , 6
0 ,6
0 ,4
0 , 1
0,0

16,9
n o

898
9?

172
l6

8 1 2
I t 9
195
21

8.403
457

Bt t ta rc
Byur t tba
( iyarrettgt t

G ikongoro
Gisenyi
Citararrit:t
Kiburtgo
Kibuye
Kigrili
K iga l i -V i l le
Ruhenger i

4 9 6 1 8r  r . 6 l  ITotul
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Lcs rrr igr:rt iorrs corrccnlcrl t  csserlt iel leruent clc jetrrtes adtrl tes qui sont clarts

t 'c r rserr t t r le  rn l r r iés c t  l t l t rs  i r ts t r t r i ts -

Les rrr igrariorr interrrationales ert direction du Rrvanda sont très taibles

ct il n'u 1t:u été possible de corrnaitre, à partir du recensentent, I'arnpleur de l'énrigration de

rrv:.rrtclais vers l'étrlutger.

?
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( ,HA I ' I - f f (E  9 .  N4ENAGES ET  HABITAT

9 .  I  .  l t t t r t l t l t t c t i t l r t

frcrrcl:rnr lorrgternps, le recensenlent a ignoré l 'étude des tttértages et de I ' l rabitat- Mais

tlcpuis urre vingtairre cl 'années, les diftérents gouvernerltents ont pris la décision d' intégrer les

rlorr lées.sur les nrénagcs et I 'habitatdans les questionnaires du recenserltertt.  Le recensentent des

nrénlges et tle I'lurbitation est très utile. Il sert noLamment à l'élaboration des politiques et

l)rogranulres rle logenrerrt. La qualité du logentent est un indicatettr certain dtt niveau de vie et

tlc slrrté. Ltr corrrrtriss:tltce des contposantes des nténages est aussi irnportante dans la mesure où

eilc perrner cle suivre i'évolution de la société nationale en matière de solidarité sociale. Dans

lc c:rclre cle plans gérréraux de développentent, une telle analyse est donc nécessaire pour

l'él:ibomtit>n et I'exécttlion de ces progranltlles-

Le présenr clurl>itre décrit les types de rnénages rencontrés au Rrvanda, les caractérisriques

ites ctre.t\ cte nténage ainsi que les conditions de logenlent.de la population.

9.2.  Les r r ténages

Les clonnées sur I'habitat et les nrénages ont éré collectées auprès de deux types cie

rnérr:rgcs : les rtténages collecrifs et les ttténages ordinaires.

9-?.1.  Les rnér taees co l lect i ts

Les rnénliscs col lecti f i ,  qui s'élèvent à 6.153 darrs tout le pays (soit 0,4% cle tous les

ntérrlgcs). lrétrcrgcrrt l6-165 personnes soit 0.5% de la population. Le ttontbre des rttén:rges

collccrif .s s'est rnult ipl ié par 8 par rapport à t978 où i ls se chif iraient seuletttettt  i  169.

(icpcrrcl:rrrt  l : t  1trt l1>orriorr ( le la populatiorr cle tels rtténa.ges est sensibletttent la tuùttte attx clettx

rccctr:;€tuËrrrs j>tr isqtr 'cl lc est t le 0,5% ert l99l corrtre 0,3% et 1978. Corttrt te le r l lorttre tableau

A-9- 1.. cerrc lx)l)ul:rt iorr e-st hébergée esscrrt iel lenrent dans lcs étatr l isserrrcrrts ( le clétèrtse ( les
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'cr:;()r)r)e:; vivartt dittts les rtténages cles ntilifaires ont été recensées tuais non les nrilitaires)' les

ér: tbl isscr 'ct l rs ( lc s. trrré,  dans les oqlhel i r iars ct  c lans tes.établ isser l lents sct l la ires'  l tÔtel iers et

pérritcrrtiaires. ces ét:rtttissetllerlts se retrotlvert{ <Jans toutes les prétèctures, aussi bien en rrtil ieu

r r r r : . t l  q t t 'e t t  r r t i l i e t r  t t r t r : t i t t -

I a b t e a u g . l . 0 i s t r i b . r t i o n d e s m é n a g e s s e t o n I a c a t é c o r i e e t t a p r é f e c t u r e

7

PRE FECT.URE

CATEGORIE OES HENAG€S

H€}IAGES ORDII IAIR€S HE|AG€S COLLECTItS TOTAL

No{nbîe l,lonôre Nombre

8u t3 re 165267 99,7 4 1 8 0 , 3 165685 100.0

ByultÈa 163207 . 99,7 t92 0 ,3 163699
'100,0

Cyangugu 107t 99 99,8 185 a,z 107684 100.0

c i  kongoro 100349 99,6 368 100717
't 00,0

G i  senyi r 53656 99,3 1098 o , 7 15t 75t 100.0

c i  tarama 171717 99,6 75t 0 , 4 172171 100,0

K ibungo 137109 9 , 5 648 0 , 5 t38055 100,0

K i buye 97262 99,0 984 1 , O ; 98?16 100,0

K igat  i 18657?� 99 ,8 t 6 7 o ,z . r87039 100,0

K i g a t i ' v i t t e .570e1 99,7 zYo 0 , 3 57379 100,0

Ruhenger  I 162131 99,6 o . t 162575 100,0

RIJANOA 1502r  53 99,6 6153 o , 1 1508301 100,0

ucbain 90198 9e.3 ô r t o , 7 90869 100,9

Rur3 t 141  1955 99,6 518? o , t 1117/.37 100.0

Les préf'ectttres de Gisenyi (17,8%), de Kibuye (16,07o), de Gitararna (12'3%) et de

KiSu*go ( 10.5%) abritent plus de la nroitié des nténages collectifs- Comtne le monfe le tableau

9-l-. lir pzrrr relarive cles nrérrages collectifs est le plus élevé dans les préfectures de Kibuye et

. .tle Giserrvi où ils reltréser)tetlt respectivetneni 1,0% etA,7% detous les n]édages' [-a prét'ecttrre

de Uiscrryi est celle qui enregistre le nornbre le plus élevé tle nénages cotlectitt avec t'098

riurtlis que les préÈcrures <Je Cyangugu cr cle la Ville de Kigali erl colrtlpterlt très perr avec

re.spcctivenlcnt l8-5 et ?98 nténages-

?
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Le raSlanu e-9. I signale que ce sont les établisserrtents de détènse (camps rnilitaires,

c1ltps de gen<Jarrneric.; er les établissenrents pfnitentiaires qui hébergent le plus d'individus,

;rvcc rcspcctiverrrenr 6?.5 7o ct 15. I ?; - f-es autres étabtissements hébergettt très peu de personrtes.

La îiriblesse ctes e!'tectiti des établisseruents scolaires paraît paradoxal ntais elle s'expliqrre par

le r:rit quc le recertsenrenr a eu lieu pendant les vacances d'été. tl ressort aussi du ntêtne tableatr

tluc I'acriviré lrôrclière cst rrès peu inrportante puisque seulemerrt 42 [ pèrsonnes ont été recensées

(l.rls lÈs hàrels. Le cls parriculjer de Byunrba oir on n'a enregisrré aucune personne dans les

ér:rblisscrncnts hôteliers serâit dû à la situation de guerre qui y prévalait. I-a piét-ecture de

Gisenyi vienr cn rêrc avcc 15% dela population des ménages collectits (cfr tableau A.9-t) alors

que c'énit la prétècnrre. de Kigali qui abritait le ptus de personnes en 1978.

Lorsqu'On arrirlyse la population des rnénages cOtlectiis par Sexe, on consate qtte 44,2%

sonr de5 tèurnres er 55,6% des honrrnes- Les fenrrnes sont nl{oritaires dans tous les

érablisseurenrs, sauf darrs les éublissenrents pénitentiairx et dans les hôtels (cfi tableau A-9.1).

9.2.2. Les ménzrges ordinaires

L'érude des nrénages ordinaires ponera respectivement sur leurs effectili et leur

rép{ririon er.sur la variarion de leur taille en tbnction de certaines caractérisriques des chefs de

r t ténagc .

9.?.2. l. Et'tectii. rép:rrtition et taille rnoyenne des nrénaqes ordinaires

Ctrunre il ressort du tableau 9. I ., le Rwanda conrpte I .502- 15 I nténages ordinaires, soit

99.6% dc tous le:; nré|ages. ns sorrt répanis dans toutes les préfèctures du pays. Selon le

iablcul .1.9.2, il ressorr <iue ces nrénages orlinaires abrirent la presqtte totalité de la population

avcc dc 99,57o. Lcs prétèctures de Kigali, de Citarama, <ie Butare, de Ruhengeri, de Gisenyi

rr tle Byunrtra :rccueillent chacune plus de l0% des trténages orclinaires tlu Rrvande' la

1rrét'ecttrre de Kigali vcnanr cn tête avec 12,4%- LÀ préfècture de la Ville de Kigali est celle qtri

Itib<:'lc le nl()irls (le rtréo:tses ordinaires:rvec 3.8% des nténages orclineires tltr pays'

t,o 
-
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Lcs prétècrrrres les plus peuplées sont celles qui coutptent le plus de nrénages ordinaires-

-libleau 9.?. Répaflitiort des nrérages ordinaires (%)

. seltrrr la prétècttrre

Prét-ecture Ménages
ordinaires

(7')

Butare I 1 , 0

Byumba r0,9

Cyangugu 7,2

Gikongoro 6,7

Gisenyi r0,3

Gitarama l  l , 4

Kibungo q l

Kibuye 6,4

Kigali 12,4

Kigali-Ville 3,8

Ruhengeri 10,8

Rwanda 100,0

Urbain 6,0

Rural 94,0

Cornrue on tlevait s'y attendre, le Rwanda érant un pays très tàiblenrent uôanisé, le

rnifietr rtr:tl héberge la quasi-totelité des nrénages ordinaires soit 94,0%. Le ruilieu trrbain

rt':tccueiile que 6% dcs rrténages ordinairÈs, taux proche de celr.ri de la poptrlation urbaine du

l)aYs. qtr i  cst  ( lc 5,- ;%.

;id
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D':rltrès le rablciru 9-3-, le nortrbre de personnes vivant danS urr nrénage est de 4,7- Cette

v:rl€ur est la 11ê1re (l.1rs loutes les préf-ectures à I'exception de la Prét'ecnrre de la Ville de Kigali

,ir êlle est tlc 4.0 ltersorrrres- Cette situatiorr pourrait réstrlter de la présence de notttbrettx chet-s

dc rrrénage célibaraires (28.0% conrrc unc nloycnne nationale de 7,J %) et de [a f'écondité rnoins

élcvée (lSF de 4,4 ent:rnts par tèrnnre contre une ùroyenne nationale de 6,9). D'après le rnême

tirbleau. les rlén:rges ruraux cotnptent plus de personnes que les nrénages urbains-

par rapporr à l9?8 où la taille tnoyenne des urénages ordinaires était de 4,5 Personnes,

()n relrarque une légère tendance à I'extension du nrénage sauf dans le milieu urbain où [a

rcrr4ance csr à la 4inrinution. Cette évolution proùiendràit Peut-êre et partiellernent de

I'a1_gntenrarion cle l'espérance de vie et des jeunes genS qui restent plus longtanps dans le

nrérrage parenral avant de tbnder un tbyer. En etïet, de 1978 à 199t, l'âge nroyen au prernier

nr:rriage esr passé de ? I,2 à 22,9 ans et de 24p à 26,6 ans respective lent pour les fèmrnes et

les ltorttrttes.

' 
Lir mille dtr

l'état matrinronial,

ruéhage est influencée par plusieurs tàcteurs dont notalllment le sexe, l'âge'

lzr nationalité, la religion et le niveau d'instruction du chel de ménage'

9.2-2.2- Taille dtr nrérlilge et sexe du chef de nléilage

Lc tiibleau 9-S. tnontre que la taille des ménages ordinaires varie sensiblenrent selon le

se.re du chet <le nrérrlge. Les ménages dont le chei esr un homtne ont une taille moyenne de 5,0

l)crsooDcs contre J.9 l)our ceux dont le chef est une tènlme. læs femnles s'ont généralenrent chef

dc 1rénages plus perits quc ceux des lronrnres, principalernent err raison de leur étal lllatrinlonial

(vcuvcs, séP:rrées et divorcées). De plus, les nrénages dirigés par dÈs t'elllrlles sont' en

tll()yentlc, écontlniqtretuertt ntOinS aiséS et dollc llloins diSpOSéS à acctreiltir des ctlllaréraux ott

dcs :rsccrtdattls-

ll rr'cxistc qr:rs de cliitérence régionale 1xrur la taille tl"s urénages dont les cheti sollt (les

tcrrlnles. f)e rnêutc, la taille cles rtténages dont le cltei est de sexe nrascirlin est l)re:jqtlc la tlrêtle
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(L'ls l('(rtcs les prétèctures à l'exception de celle de la Ville rte Kigali où ellê esr tte 4.0
l)ct'surlncs' Dlrts la rttêttte préfècttrre, la nille des nrénages est la rnênre quelle que soit le sexe
tlu cltcl'tlc rtléttase- {)n pottrrait l)crrser q.c les chets de rrréniges térnirrirrs ont tendance à
accuciriir d:urs reur nrénages des personnes apparentées, ce qui augrnenrerait la taille dc reu.s
tnénlges jtrsqu'à égaler celle cles rtrénages dont les chefi sont rnasculins. Les nrénages rucaux,
quel que soit le sexe du chet', ont toujours une taille supérieure à la nroyenne.
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Tublaru 9-J. Taille irxtyenne des rnénaqcs ordinaires selon
lc sexc dtr chef de rnérrage et la prétèctttre-

1'réfèctu res Masculin Féminin Ensentble

Bumr,e
Eyunrba
Cyangugu
Cikongoro
Gisenyi
Ciraranu
Kibtrngo
Kibuye
Kigali
Kigali-Ville
Ruhengeri

Rwanda

Urbain
Rural

4,9
5,0
) ,u
_s,0
5,0
) , t
5,0
< l

( l

4.0
5 , 1

5,0

/ r 1

3,9
4,0
' l o

1,8
3,0
4,0
4 n
3 ,8
4 l

4,0
3,7

1,9

4,0
4,'7

4,6
tl 1

4,'7

4,9
4,7
4 ' 7

4,'1
4,0

4 1

^ 1

4,7

9-2.2.3- Taiile <les nrénaees et âge du chef de ménase

' Conrnre il ressort cu tàbleau 9.4., la- taitle du rnénage est tbrtenlent inlltrencée par l'âge

tlu chef rje nrénasc. En ettet, le rôle de l'âge du chef de ménage est détenninant dans la

fOrrtr:rtion tlu urénage- On cOnstate qu'au niveau national et quelqtle sOit le sexe dtr chel de

nrénagc. In taille du rpénage croît avec l'âge du chef de rnénage jusq.'au groupL d'âge 4549 ,

llsis dintirrue progrcssiventent- ta taille <ies nrénages dont les chefi sont des hotrlures augnlente

c()rlsriltn rllcot jusqu':ru groupe d'âge 45-49 an5 pOur ctrlntiner à 7,1 persOnnes, ptlis coltrttrence

décroîr jtrsqtr'à I'ige dc ?0 aus ct plus. La variatioo de la taille des nlénages sont de sexe

féurinin strit le nrêrite schérna, urais la taille la plus grancle est enregistrée dans [e groupe d'âge

-10 44arrs. Cc décrllrge du nraxiutuur enrre les deux sexes serait dir à la dit-térence de l'âge au

prerrtier rruri:rge qtri cst plus élevé pour les hotnltres qtle pour les tèntrttes-
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Lt v:triatiorr <Je l:r raille avec l'âge proviendrait du tàit qtre les tarnilles corlnrencent à se tirrnrcr
cn génér.rr ir Partir dc l':i.'ge de 25 ans et que rorsq.e rechef de nrénage atteint 50 ans, resjetrncr
sulç(xls ct fillcs ctx'rrrerlcent à s'cn aller 1xr. r firnder leur tbyer- De plrrs, après l,âge de 4(l
ans, orl enregi-stre une décroissance de ra t'écondité; ce qui doit avoir inrpértativenrent <.rcs
conséqtrenccs strr l:r teille des rnénages- Entin, ii tâut voir dans cette évolution de lâ taille du
ntén:rgc' !'ettèt de la rnonalité des personnes âgees. Les rnênres conclusions sont vajables aussi
bierr err rnilieu nrral qu'en nrilieu urbain-

Tableau 9.4.

4 t 1 1 , 1

Le t:tbleau 9--5- révèle que la taille des ménagès ordinaires varie sensib,lenrent avec I,étar
tnatriltttlrt i:tl <les chells rle rnénage- Au niveau national, en rnilieu uôain_conrnre en rliheu runi-
lcs tertd:trrces suivarrres se dégagent. les rnénages dont re cher est rnarié (qui sont les plus
tl.rttllretlx) .rtt la taillc la plus grande er cst torùours supérieure à la nroyerrne nationalc, soit j-l
r)crs()rrlc\' La r:rirrc rrroyerrne tles nrénages dont res chct\ sont veuts e't <j'environ 4,0 personne>.
turttlis tlrrc ccilc'dcs rrrérrages <lont les chef! sont divorcés otr separés est 3,j personncs, En;l;
l : r  t : r i l lc  *rryerrrrc t rcs rrrérr ; rgcs dont res.her,  su,r t  cér ibatarres est r : r  prrrs pet i re evec ?,0
Pcrs('rl,cr par rrrénagc- Corùpte tenLr du tait qu'un nrénage ordinaire correspond souvenr à :a
l:trltillc *rrcléaire' la t:rille tles nrénages clont le chel est rnarié est naturellerrrent plrrs grande o.,::

fàitte des ûeûages

fa i  t  t e I à i  t  l c T ô i t t e
' l('

1 5 - 1 9
2 0 - 2 1
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
1 0 - 1 1
1 5 - 1 9
50 - 51,
5 5 - 5 9
6 0 - 6 1
6 5 - 6 9
7 0 e r +

Io ra  t

2 ,7

4 ,6
5 ,9
6 . 1

6 ,8
6 ,2
5 , 6
5 . 1
1 , 1

5 . 0

0. ' l
l , o
t ,6

l l . 6
r  1 , 0
l  l , l

5 , 0
1 , 7
1 ,O
3 . 7

t , 2

75,O

2.0
2 .1

t , z
1 .9
5 ,1
4 ;8

f , l
2 . 1

0 , 1
0 ,3
l , l

2 , 7
2 ,6
2 ,3
2 ,O

z,o
2,3
1 , 7
3 , 1

25.O

2 , 6
1 . 9
2 .1
f _ a

5 .1

6 .O

5 , 7
1 .6
1 , 2

L 7

o,2

6 ,7
13,6
16 ,7

9 ,8

7 ,2
6 ,O
6 ,O
1 , 2

' 100 ,0
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cctrx 6.tll lc chef est célib:rtaire' vetrf' séparé ou divorcé'

l ':ib leau 9-5 -

Lescotlclusiotrsprécédentessontaussivalat}lespourl'analysedelavariationdelataille

des rnérrages oidinaires selon l'état matrituonial et le sexe du chef de nrénage (cfr tableau 9'6')'

Orrnoteracependantqt le lâtai l ledesnlénagesdont leschet lsontdestènrtnescél ibatairesest

strPérieureà celle des nrénages dont les chet! sont des honttttes étibanires' cette ditTérence

!)o(|rrâit s'cxpliqtrcr partiellelnent par I'existence de ntères célibataires'

Tirbteau 9.6.

I â i ( ( eI â i t t €Iâ i  t  t €

cét ib.tr i  îe
|târié

o ivorcé/séP3.é
{oo déte.einé

ltrâatd3

Mi l - i -eu  d 'hâb i ta t. Etàt
mat r imon ia l

r ) 7
5 , 4

3 , ô

4 , O

4 , 4

4 . O

2 , O

j , 6

Mâscul- in

célibatai-re
gar ié
veuf
oivorcé/séParé
Non déterminé

aémln in  -

cé !  lba te i re
M a r i é
veu i
D ivorcé /séParé
Non déterminé
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9.2 .2 .5 .

l-e detrxiènte rccenscrnenl général de la population er de t'hatritat a révélé qu'au Rwanda,
l..r t:rillc rroyellne des rnénales varie assez peu selon res ethnies- 

'En 
etrèt, d,après le tabreau

9.7-, txr corrstarc que la taille des nrénages dont res chetl sont Hutu ou Tusi (qui sont lcs deux

Principale's ethnies du Rwanda) est quasirnent la nrêure. En revanche, la taille des rrrénages dont
lcs cheti sonr Twa 'lontre un écan par rappon à la nroyenne nadona.le, elle est la plus faible
avec 4.J personnes lxr nrénage- Cette situation découlerait e{ltre autres d'une niortalité très
élevér de ce groupe (cti chapitre 7).

:

i
!

I
I

I
I

I 1
f

?
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T:rbleau 9.7. T:rille tles nrénages selon I'ethnie et la nationalité du chef <te rnénage

9.?.2.6. T:rille des niénages et religion du chei de ménase

Lorsqu'orr ulet en relation la taille dtr rnénage avec la religion du chel de'rnénage (cfr
-9

r:rbleau 9.8.), on aboutit aux conclusions suivartes :

- les nrénages dont les chets se declarent de religion chrétienne (qui sont les plus nornbreux dans

rou( lc pays) sont ccrlx qui ont la raille.la plus grande; cependart l'écart avec la taille des
: rnéuages dont les cheti se réclament d'autres religions est très petit:(cfr tableau 9.8.);

- la nille des rtrénages <lorrt les chefi sont <ie religion chrétienne esc pratiquernent la urênle;

- les mérrages dont les chet: sont de religion traditionnelle, animistes et "sâns rel.igion" ,fll,O%)

ent '.rn-- nille inférieure à la moyenne naliorrâle, celâ pourrait s'expliquer par le fait que ces

r'cligiorts, acïuellernèrtt délaissês ixr lles jeLrnes, diserublent plutôt des vieux.

Les ntênres corrstatatiorrs sont valables en ville et à la campagne, sauf qu'en nrilieu urbain

la taille des nlétages dont les chefi sonr rnusulurans est légèrenlent plus grande que celle des

?rutres. Les nrénages ordinaires nrraux ont une raille légèrenrent supérieure à celle des rnénages

rurbains quelle que soit la religion du chei de rnénage, Ceci résulterait peut-être et en partie

d'trrte técondité plus taible en nri l ieu urbain ([SF 4,7) qu'en mil ieu rural (7, l) .

€thnie/{at iona( i  té l a i  t  ( e  d e s fléoa9es
e n Z

€ l f e c t i f

Iuts;
Iua
Astacs R!à.Ëa is
E t a3ngers
noo déterniné

RUÂflOA

t , l
1 . 4
t , 3
4 , 0
r., t
L I

1 , 7

90. a

o . 5
o . 7
o , 2
0 - o

l o0_0
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'l-atrleau 

9.8.

Religirxr tlu
chci dc ntérr:rgc

Rwanda Uôain Rural

Tai l l Ménages
en 7o

Taille Ménages
en 7o

Taitle Ménages
en 7o

(iutlrolique 4 , 8 57.8 4 1 66,8 4,9 57,3

Protcstarrt À 1 ) o s À . \ t2,2 4,- l 2 t , l

Advenrisre 4 , 8 o ? 4,O 6,7 4,8 q 5

Musulntan 1,3 4 ,8 9 , 1 4 4 0,8

Traditionnelle 4,4 0,4 4 d

Autre ^ ^ t 4 4,0 1 ,5 A A t , 4

Saus religion 4 ) 7 , 1 J , l 3,0 4 ) 7,3

Non déterrniné 3 ,8 0 ,1 0,4 4 0 0 ,1

f{WANDA 4 ' 7 100,0 4,3 t00,0 4 ' l r00,0

,. Le nbleau 9.9. ne laisse pas apparaître d'iniportan tes tluctuations de la taille des nrénages

selôn le nivanu d'instrtrction. On rernarquera cependânt le cas des nrénages dont les chefs ont

trrl niveatr d'irlstruction post-prinraire- Ces ménages ont la taille la plus petite tant au niveau

national qu'en rttilieu rural et en nrilieu urbain. Ceci pourrait résulter de Ia généralisarion récenre

tle cette cnseigncrnertt. Dc ce tait, les chet! de ménage ayant ce niveau d'instruction sont encore
jeurres er pirnanr la taitle de leurs ménages esr encore petite (cfr 9.2.2.3). on norera également

quc les rllénages dortr les chct\ ont tait les études secondaires et supérieures ont en général une

t;r i l le plus eratt t te t l t te cel le c les , , rénages dont les chef i  sont sans niveau orr  ont 1n niveâu

prittt:rirc- Orr 1>ctrt cxllliqtrer cette situation par une corrélation possible entre le niveau de vie

e( le niverttr tl'instrtrcrior. Les nrénages dont lcs chets ont fhit cles étu6cs secon(laires et

strllérictrrcs acctteillcrtt ltrutltl,llenrertt et pour des raisons divcrses, dcs co ltémux, :rscen4ants

I

I

:

I

f
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ct (lcscctrd:tllls,

Tablcau 9.9. Îtillc tlcs nténa::es o(linaires selot nive.lu d'instnrction du
cl tei  <lc nrén:tgê ct  le ln i l ieu ( l 'h l rbi tat

| |  iveâu d.  ins(aucrron

8i t  i€ù d.hâbi tàt

u.bà in 1u.a(

l à i t t e
e n z

tlé.lages
e n x

I a i t t e llénàges
er! U

Pî in3 i re  l - f
P r i o6 i re  4  e r
Pos(:pric|ai.e
secoarda i.e
supér i euf
{ori déterminé

L,l .
1 .4
1.,6
1 , O
5 , 0
1 , 5

( 4 , 6

l t . 6
3l ,z
t . 7
2 , 7
o.5
o,7

1,2
4 , 0

1 ,6
t . 6
1 , 1

11  , t
7 ,1

21.6
lo,0
71 .7
' t , 3

3 ,1

3,9
1 , A
1 , 6
1 . 1

1 . 2
4 .1

50,3
1 5 ,  o
30.7

1 . t

o ,2
o ,6

Err rniiieu urbain, il cst à noter toutefbis que jusqu'au niveau post-prirnaire, la taille des È

ruénages décroit avec le niveau d'irrstruction-

9. -1. Let logenrent

9-3. l. Les caractéristiques de I'habitation

Le derixièrne recenseirlent général de la population et de l'habiat a retentr cortune

prirrcipales caractéristiqucs de I'habitat la structure de I'habitation, le stalut d'occupation du

logcmcrrt et la taille du logernenr (celculée à partir du nornbre de pièces à usage domestique).

9-3. l. I . Distribution rles rnénages selon la structure de I'habitatiorr

Lcs structurcs de l'habitation suivantes ont été retenues : maison isolê,' nraison à

pltrsieurs rnénages. irurrreuble, corrcession et nraisons groupées- [-a nraison isolée corresporrd à

la rnlison tloutrlc qui est le typË d'habitation runle le plus cotrrant dans totrt le pays. Les

tut:risons ctlrrespondcnr une résidence tânriliale constiruée de plusieurs nraisons qui logent un setrl

rrrérra{e,
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l-cs lttrxlalités Inai-s(trl isolée et tnaisons groupées ne doivent dooc pas prêter contirsion avec lec
tto(it.rtts de dis;trsiort ct de regrotrpenrerrt- La concession quant à elle signitie une concentration
de ltlrrsierrrs logcnlcrlts qui abritenr ltlusierrrs rr:énages-

'scltllt le tablsttr 9- l0-' les structures qui prédominent, au niveau national, sont la maison
isulée ct les ttlaisoos groupées. Lr rttaison isolée est la stnrcture la plus representative dans le

lrays puisqu'elle loge plus de 76,1% des rnénages ordinaires du pays. c'est donc une donnée
pcrrn:'lcnre du p:rys:rge rural rwandais- Les 'rénages logés dans res maisons groupées, qui
consrirue,rr la seconde srructure de I'habirat, s'élèvent à l7,0To. Les autres $ructures
(irnnreubles, concessions et nraisons à plusieurs ménages) ne sont pas tres représenatives.

1, 
'Tableeu 9. l0- Disrribution des rnénases selon ra stnrcrure de I'habitation

0

3

Pré fec ru re

STRUCTURE DE L'HÀBITÀTION

Ha ison
i so lée

ua isoo à
p lus ieurs
ûénàges

Conces -
siorr

Maisons
groupées

Àutres N .  D . lotaI E f f ec t i f

&iltâre 2 2 , 4 o , 6 1 0 0 , o 155267
Byumba 4 2 , 7 I t 1 2  , 6 o , 5 l 1 -1OO, O 153207
Cyangugu 5 6 , 9 3 S , 4 - o , 1 o , 7 1OO,  O 107499
cj.kongoro 6 0 ,  a 1 , 2 2 , 4 3 4 . 9 o , l o , 5 t o o , o IOO349
G i s e n y r 2 , 1 o , l o , 5 1OO,  O r.53556
G i cà râma 7 5 , 3 1 , 3 o , 1 roo ,o L7 17 t'l
Kibuogo a a ,  3 o , 9 4 , 6 loo,  o 137409
K ibaye 4 6 , 9 l r o , 6 1 0 ,  a o , I l o o , o 97262
Kiga I i 2 , 1 2 6 , r o , I o , 6 l o o ,  o ra6s72
K i q a l i - V i I l e 4 3 , 9 2 4 . 9 1 6 . 6 3 , 3 o , 7 t , 6 r o o . 0 5 7 0 a 1
Ruhenge r i 9 0 , 2 o ,  a 4 , 4 o , l 2 , 3 l o o ,  o 162  l 3  4

Rlranda l99 t 2 , 4 1 1  , O o , 2 o , 9 1 0 0 ,  o 1 5 0 2  1 5  3
Urba  i n 5- t  ,2 l s , 5 o . 5 1 0 0 .  o 9 0 1 9  8
R u . à  I 1 7 , 6 1 7  , 7 o , 2 o , B l o o ,  o 14 r .19 s 5
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Au rliveru régi(n)rl- le ralrleau 9- 10- rrtonrre que la nraison isolée prédornine- En eitèt, à I'exception des

l)réÈc{urcs dc lir Prétèctrrrc dc la Ville t.le Kigali, tle Cyangugu et de Gikongoro oir la proportion cles riténages

çrdinlires logés darts ccttc )tructure est respectivernent de 43,9, 56,9 et 6O,8%. ailleurs, elle atteint des

propofliurls sufrieures i\ ô-5,0%. Elle est rnênte cornprise enue 80,7 et 91,0% dans cinq prétèctures.

Lcs ntliylrrs ii plusicurs rttértiiges et les concessions, rares dans dix prét-ectures, constitrrent respectivenrent Ia

detrxiùnrc {24p%, er la troisièrne ( 16,6%) structures dans [a Prétècture <te la Vitle de Kigali- Ces deux

stnlctur€s peuvent être considérées contrttes des strutures purelnent uôaines puisqu'elles presque inexistantes

tlurs les autres Prétècnrres-

Les uraisous groupées, pcr.l courantes dans le pays, sont particulièreluent notnbreuses dans les préfectures de

Cy:rrigugu. de Gikongoro, de Kigali, de Butare et Gitarama où cette sructure représente des proportions

cornprises enire 19,6 et J8,47o rles logeurents- [.es raisons de cette forte présence de maisons groupées da,ns

!-cs prét-ecrure lrÉ sonr pàs claires. Les autres stnlctures (immeubles et autres) sont insigniiians dans toutes les
+'

p ré r'ect u res .

' ll exisrc des écans inrporrants errtre le nrilieu nrnd et le nlilieu uôain. En effet, dans le rnilieu irtrain,

la nraisorr iSolée perd de son irnponance au prot'it des nraisons à plusieurs ménages et des conbessions qu'on

retrouve reqrctivcnlcrlt chez 19,-i et 15,5% des nrénages. Il làut noter en lin que le logenrent dans irnrneubles

est prcsquè incorrnu darts le p:rys- :

9-1, ! l

. Pùr statut d'occup:rtirrn il fàut entendre le tirre sous lequel le nrénage occupe le logement- Les statuts

.suiranrs orrt été rerentrs: propriétaire, locataire, logé par I'enrployeur, logé gratuitenrent, et enfin autres statuls

rtt:rl cl:ssés ct non dérerrrrinés.

Selou lc r:rtrlcar 9.1 l,- dilns I'ensenrble, la proportion des rnénages propriétaires de leur logetttent reste

très él<r'éc ',wcc 9l,7"l'.llorli q(rc le logenrent par I'enrployeur, le logeurerrt grattrit et la location, chacun pris

isolétttqnt. iJ()rlt lr<u irrtl;rrrtlrrts- Lir raisorr nrajetrre <le cette situation décotrle de ce qtre !a couturtle rwandaise

vctrt quc tout h(rllrlc. ir\,:ult (lc se rnarier, doit constnrire son proprc logenrent, C'est l;r règle générale et

Itrsonrr€ nc l)cut y Écltlrl;pcr 5(rrtout erl ntil ietr ntral-
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tl convicrtt c'clxndattt dc noter que la proponion des nrénages propriénires de leurs 1ogernents

I dirnirrué l):rr nplx)r1 :i 1978 oir elle ateignair 95,3%. Cela signilie qrr'i l devient de plus en plus

'l-able.ru 9- I l - Répartitioo des nténages ordinaires (en %) selon le starur d'rrccupatiorr tlrr
Iogènrcnt et par prétècture

I
I

Pré feccu re
Statut d'occupalion du logemenc

Propr ié -
Éà i res

[,ogement:
employeur

Logemenl-
g ra cu i t :

Locataire Àucre N - O - lo tà l E f f ec t i

Buca re
Byumba
Cyan9u9u
c iko(lgoro
c i seny i
C icarama
Kibungo
!( ibuye
K i g a l  i
K i g a l i - v i I l e
F:u tr erig e r i

RWÀÎ{DA 1991
197A

ii !:b:. ia
Rurâ I

9 3  , 4
9 3 . S
9 5 , 2

9 3 ,  4
4 9 ,  6
4 1  , 6
9 4 , e

9 t , 7

9 4 , O

o . 9
o , 7
o , 9
o  , ' 1
o , a
o , B
1 , O
o , 9
1 . S

o . e

1 , 1
o , 4

5  , , i
o , 8

2 , 4
2 , 6

2 , 2
) )
2 . 4
2 , 6 .
!  , ' l

o r 9

2 , 5
o , 6

1 , 6

2  , ' t
2 , 6
2 , 7

^ )
4 0  . 2

o , 4
o , 4
o , 1
o , 2
o , 1
o , I
o , 2
o , I
o , 3
c . 2
O , I

o . 2

o . 6

o , 6
o , 6
o , 6

I  i r

2 . 4

o1u

o , a

l oo ,  o
t-,oo, o
100 ,  o
l o o , o
1OO,  G
1OO,  O
100,  o
Loo ,  o
1 O O ,  O
f o o . o
1 0 û , o

100,  o
i c o ,  o

10.} ,  C
1 0 t , o

L65267
1.63 20 7
IO7 499
100349

!111a ' t
13?409

s?oa.1

i ûo7307

:9C19€
L 4 1 1 9 s  s  .

'i' :
I
I

I
I
J.
I

Ir

È

t "
I

Lt prédorninance tles tnéûages propriétaires de ler-tr logenrent se retrouve dans toutes les p;éfectrrres d

pa-vs où ils rcprércrlt€nt plus de 89,0% des urénagt-s, .à I'cxception de celle de la Ville de l.Jgali où cer,

p()pofiiorl torirtre à 47,6% ct celle des loqrtaires'uronie.à 4C.2%- Cerie -sittration a pour priniipale cause lt

coirts élevés d'accès à lir Jrrrlrriété. Seule unc catégorie d'inriivirius ayanr des revcnus assez élevés peuvent :

co::s(ruirc urr logcrrrent tru cn construirc plusieurs qui, par la suite, seronr loués aur nrénages pitts démunis

?
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ll curviettt de nt>rer qtI'on enregisrre une légère baisse, généralisê dans toures les
l)rétcctrrrcs. dcs tttéttitges propriétaires de leurs logeruents entre 1978 et 1991. Le recul est
ctrrttlrris crttrc {J.5 ct ?.8o/,' . ll a été lc plus sensible dans lé3 préfecrrrres de Gikoogoro, Gisênyi,

Gitirmrrr:r. Eutare et Kibungo-

Lcs rttirtirgcs loges par l'e'uploveur et ceux logés gratuiterucqt. solt plus irnponants à

Kigali que ceux enregistrés dans les aures prét'ectures.  s représentent respectivement 5,2%

ct 5,7 %. cgci s'explique par le tàit qtr'elle est la capitale écononrique er politique du pays où

risi<lent <te nornbietrx cadres loges pai I'Etat er tes ertreprises publiques et privées- On norera

urrc proporaion rel:rtivcntcxtt élevée de ménages lo!és gratuitenren t (5,7% contre une Inoyenne

dc ?,5%). Cette sitttation pourrait découler partiellement de la situation de guerre qui prévalait

:ru Rwanda lors du recensentent d'une pan, et des dift-rcultés économiques des nrénages d'autre

p:ir(.

En r:riiier rttr':ll, on rerllarque qrre le statut propriéraire est lbrtenrcnt représenté avec
94,0%. L€s.aur,-es st.1ruts sonr peu inrporrants, situariol semblable à celle qui prévalait en l9?g
(96,8%'corrrre 94,o%). cependanr on note un léger recul des propriétaire, "u p.ot des logés
gratuireûrenr, des loges par I'ernployeur et des locataires, par. rapport à 197g, où ces trois
derniers rttodes représennieot ensernble |,2% cootre 4,6% en 1991. L'explicarion tiendrait au
tléveloPperttetrt des activités tertiaires er secondaires- en milieu rural (enseignelrent public ei

-prir'é' adnti:risrartitln publique, développernent des.aclivités conrnrerciales, et indtstrielles) qui
obligcrrr tles r.iruges à se tixer loi. de la zo.e de leur résidence habituelle.

Err villc. on corlsr:rre qu'il y a cu uo recul de la proponion des ménages propriétaires de
lctrr logcrrrerrr rrrrre lcs deux anrrées de rétérence. soit 64,3% (197g) conrre 55,?% (lggl.). I_^
-foQc:rriu(nr y csr r()rÙ()urs illllx)narrte er en nctre progression -- 12,7% en lggl contre 26.60/o en
l978 Lc lQ!Érl) . r l t  Plrr  l 'crr tploycur,  iner istana à la carupagne et peu coural t  err  vr l le cst  resté
srrttitr rrr:rirc avcc i.47 or r99t comre 5,2/o en r97g.tpar contre, rc logernent gratuit s.est
'rrttlrlitié:' lu.99L ct l99l conlre 0.i% en.l971i. t-cs causes de l'acôroissernerrt (lcs nlénages
l(,c:r(:lirci cr cÉl:x l()gés gntuitenrent ont érÉ anrrorrcées Drécédenrment-
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. 9-?. l--l- 
'l ',,ill. .l.r ,i,é,r,,u..., .rralinoir", ", n.,ulrr" d" piè.., du lo"a',r"n,

à,
9 Lr trrille dtt l(){ctllent <tes nrénagej ordinaires est une donnée intéressante- Elle çrermet

de dércntrincr le tle3ré dc surcharge des logenrents et la prorniscuiré- t-a taille des logements a
été tléternrinée à prrtir du nonrbre de pièces utilisees par le nrénage. Il conlprend les charnbres
ir cotrcher' les qlles it ntanger, les salons, les charnbres pour donrestiques er les cuisines-

Le tableatr 9- l?- lllotltre que la taille rtroyenne du logenlent des nrénages ordinaires est
rle -],7 pieccs :lu niveilu narional. A I'excepdon des prét'ecnrres de cyangugu er de la ville de
Kig:rli qui âccuserr urr écan par rapport à ra moyen'e nationale (re nombre de pièces du
loger.ent des nrénages s'érève respecdvement à 3,4 et 4,2), les rogernents des nrénages
ordioaires ont pratiqtrentent le rnêrne nornbre de pièces dans les autres prét'ecturei- Dè rnêrne,
il n'exisre p:u d'écan enrre le rnilieu uôain et le milieu mnl.

Lc rnêrne tablù1u ruontre qu'en nloyenne on enregistre 1,3 personnes par pièce. Cette.
v:llcur cst presqle la rltênte pour toutes les,prét'ectures, darrs le rlilieu urbain et le milieu rural:. ..

CUttrrtte les salles dè cuisine, les salons, les chanrbres pour donresdques et les sailes à rnanger
onr été prises en cotÙpte, ceci laisse penser que les chanrbres à coucher doivênt êre surchargées.
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ablcru 9,l?- Taille dtr loscrnent dcs nlénaqes ordinair;s ct nornbre de personnes par pièce

Prélcctures Nornbre de pieces par
nré.nage

Nornbre de personncs par

Pière

But:tlc 1,5 l )

tsyuttlbr
' l d 1 , 4

Cyangugu ^ ) t , l

Cikortgoro 7,7 t ,2

Gisenyi ? o l )

Citarama 1 0 r,2

Kibungo
, I R l ' )

Kibuye 3.4 t ^

Kigali 3,9 1 , 3

Kigali vilte 1 ,2

Rr.lhengeri 3,6

Rrrrartd:r t ?

r  r i . . . ; . ,

liu,r:tl t ' l

La nille tnoclale dtr logeutent du rtrénage ordinaire est de 4,0 pièces tant au niveatt

narioual qu'en rnilicu rural et en rnilieu urbain oir les logentents de cette taille represente

rÈT.,cL*Iivcrlrerlt 30,7, 23,4 Èî 3l,9% -

9.  - l -  ? .  (ka l i té  drr  kxer l ler i r

Lr t1u:rliré dtr logeruent est en p:rrtie déten:rinée par la nattlre des ntatériaux de

ùon:ilruc(i(nl urilisés. (--cs rnatériaux sont en qtrelque sorte le retlet du 4ivanu cle vie du méoage

tl:rrrs l:r rucsuie oir ils sttnt cléterrninés principalentent p:Ir sor) revetltt,
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Lc-s rn:r(éri:rtrx dc consrnrction des logenurrs urilises au Rwanda sonr varig. us
corllprcrlltcll( princip:tlctttent le bois, la brique sous :outes ses tbr les et le bloc cintent oorrr les
rnuri: la tôle. la ruilc, le chauure et le béton pou: la couvenure du tolt- la terre barrue, Ies
urrrèaux, la brique et la pierre pour le pavenra:: [-es annexes n'ayani pas tâir I'objer du

dctrxièntc recenserllent, lcs reoseigrrenrens pr&iés ici ne montrent cue la situarion <les

logcrrtertls llrinCipltUx-

9.-1.?- l- M:rrériaux <les rnurs

conrure le. nrtxrre le tableau 9- 13, le pis$ois est le marériau Ie plus utilié dars

l'élc\'ù(rorr des nrurs puisqtre 73,8% des logenrenrs ont des murs en pisesois cimentés et non

cirnenrés- Les briques adobes et les briques cuites r.ianent rrès loin derrière au* ,"apoirr.*.n,

2?,o% et |,4% . Les logenrenrs Aux tuurs en piÉ-lois et ceux aux bnqu:s adobes cimentées

represcntent respecdvancnt i,9% et 4.37o. L'usage d'autres maiériaux, no:anrnrent les alanches

er les bfocs cintent est rarissirne, elle ne représenæ q:e 2,8% -

Tableau 9. l3-
la urét-ecrure

'  €q 'p rend bo i r .  p i€ . .eJ  e (  Jo( res  na(é . i . : . r

J
' l
" l
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I
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I
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t
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I
I
I
I

.J

s
I

- l

I

J
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?RÊf€CTUR€

TAIERIAUX }J rlUR

6RIOUES
CUt IES

stocs
cllr€r{I

8R | tuÉS
AOOS€S

dooses i;ots-ctûa
CIhÉTTIE€S: PISE

?L.lrclrEs
ItÂrEt:r-.i

TOIAL ; :;f€C'I - 0

I  suIÂR:
I Eru}l6a
I C'YAIIGJCU

I Gl(olrcoRo
I crserrr
! ct laRÂ}1a
! ( | SUNGO

|  
(rBuY€

I  ( t cA l t
I  ( t c ^ ! t  - v t t r €
i  RUH€NG€Rl

; Ruâroa l99l
197û

I uq6ar..{
i RûRÂ!

o , 7

0 , 5
o ,9

o .8
0 . 4

4 , 2

o . 7
9 , 6
0 . 9

0 , 1
o ,0
0 . 1
0 . 0
o , t
0 . 1
o , l
o . 1
o .2
l . l
o . t
0 , r
o , 2
0 , 9
o , l

4 ,9
5 . 2

5 . 1
5O.A
27 ,9
1 , ?

sr.2
6 .6

12.?
I 5 , 5
17 ,7
1 . 3

r 5 , l
I  z . a

5 , 0' t , 6

1 . 0
1 , 5
t . s
4 , 2
1 , 6

7 .O
t8.L
1 . 0

o . 7
1 5  , 7
t . 5

7,9
3 . 8
2 , 7

o .5
5 , 8
6 , 1
o .2

l o , 6
17,4

5 , e

2 7 , /
1, -S

7t .9
85,6
8 i . 2
8a,l
4 .O
55 ,9
83.7
11,6

1 9 . 1
t1 ,o
67.9
84.6
26.a
ro .6

e .7

1 , 1

a.a

) . ,

0 , ;

o , !

o . ' ,

0 , i
0 , :

l . l

t , :
0 . :

r 0 0 , 0 : i 6 5 2 6 7
r00,0 i  i5i2o7
lo0,o i !07499
100 .0  l i û0319
100,0 |  i51656
t o o , o : i 7 r 7 r 7 '
100,0 i  ; i74o9
tû,o 1 91262
100,0 .36512
100,0 i  t7041
1 0 0 . 0 : : 6 2 i f 4
1 0 0 , 0 : ' i 0 2 l 5 J
1 0 0 , 0 ; ' i O ô 0 7
100,0 : 90198
100 ,o  _ : . 11955

0 . 5

o , 6
0 , 5
0 .5
o ,L
o .6
e ,1
0 , 5

z . L
0 ,8
o . 2
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Lc lrisé-bris ctxirraî( urr recul scnsible par râpporr à l97g puisqu'il esr passé de gg,6% 
_

i 67,9% cn 199I, .. protir r.lu pisé cirnenré, des briques arlobes, et des briques adobes

cirrerrrécs. qrri strrrr passces respcctive-nrent de 2,2% à 5,9%, de 4,f "/. i 17J% et tl: o-7% à 
' '.

4,-l%. Lt pro;xtrtiort tles logentents aux ulrrrs en briqtres cuites et en bloc cilrent cst reste

sr i rr iofr f rairc (1,37o ctxure 1,4% et 0,2% conrre0, l%).

orr rern:rrqtre dùrrc une tendanæ à la construction èn dur, âttestée par Ie crépisvge au

cittrcnt dcs ttturs du logentent et une plus grande utilisation de briques adobes, sars routefois

rccourir aux nratériâu,\ chers tels que le bloc ciurent et la brique cuite_

L'anatyse de l'utilisarion des nratériaùx des murs au niveau des préfectures fait a-oparaine

dcu,r grotrpcs bien tlistincrs: les prétèctures où le pisé-bois est prédoninanr d'une pan et celles

où Ie pisé-bois est nr:.rrginal. Dans le premier groupe figurent les préfecnres de B::ure, d3

Byuurtra, dc cyangtrgu, de Gikongoro. de Kibungo, de Kigali ea de Ruhen_seri où la proponion

tlcs logenrenrs aux nrurs en pisé-bois es conrprise entre 723% (Kigarjù er 8s, I % (GiLongoro).

Cette proportioir tlevient bien ptus élevee si on lui ajoute les logements aux nlurs en tié-bois

cinlentés. lci les autres nratériaux sont très peu utilisés et les tlriqtres adobes (cinrentê: ou non,r

qui vierrnent en. deuxièrne position ne dépass e 10,0% que dans trois péfecrures

Dans le secou<l:groupe tigurent les prét'ectures de Gitararna, de Kibuye,:de Gisatyi er <i: 
:

l:r ville de Kigali où les logenrens aux nlurs en pisé-bois représentenr res.D€ctivenlen:5j,9%-

4l,6yo,40,0% et l9,l%. lci les logernents aux rnurs en briques cuites et en briquc adobe:

cinrentés ct notl'cintentés prennent la preorière place notamment dans les péfectures d: la Ville

<le Kigali, de Kitrtrye et <te Giseoyi. Par aitleurs, on y voit apparairre I'utilisarion d: briques

crrites (3.? 9/. des lt:-gernenrs) qui est rare dans les autrès prét-trtures.

L:t cortt1xr:risott :rvcc les données du preririer recenscnlent de 1978 tait app:rra-r-. e un ne:

rccttl tlu pisé-bois datts tou(es les prét-ectures. Le recul est particulièrentent très tbn dans le-.

l)r-élcctrrrcs tle (iiscnyi (41 ,4%). <ie Kitxrye (46,6yo) et de Citararna (3?,2To). Ailleurs- le recu!

[Qur t )c  : r r r l ( ]u t  dc  lU .0%,
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9.-l-1.?. Marériaur rlu rrrir

Lcs rll:rtériattr clc ctlttverttrre tlu toit utilisés principalerrrent au Rrvanda sont la tôle, l, " 
-

rui lecr lccharrne- D'après renbrearLg. 14.,  au niveau nat ionar,  les tôles,  res tui les et  lechaume
couvre'r rcspecrivenre'r 4r,970. 34,o% a 22,6% soit gg.5% de tous les 'ogernents.
Acrucrrerlcnr cc sorlt donc les tôres et les tuiles qui couvrent ta prupart des tois des logements
du Èrys- Lr sittration a positivenrent évolué par rapport à 1978 où le chaurne couvrair 62,4% des
Itrgerncnrs, les ruircs 18. r zo et res rôlei rg,g y.. l-c. chaurne est donc de plus en prus distané par
lcs nratériaux duratrles de couvenure-

Ta'leru 9. 14.
du roir du logenrent et la préfecnrre

PREF=ClURE
MÀTERIÀÛX DE COÛVERÎURE

BUTÀRE L 6 , 2 5 5 , O . 2A,  l o ,  t o , 6 , . 10o, Ôl-
BYUflAÀ 1 4 ,  O ,  2 9 , 2 o , 3 1 , 2 1 0 0 ,  o
CYÀNGOCU 64,  r o , 9 2 , 7 o , 6 lOO,  O
c IKOiICORO L o , 7 6 2 , ? o , 6 o , 6 1OO,  O
CISE.TIYI : 5 .  O 5 4 , 4 1 9 , 1 o , 6 o , 7 L O O ,  O

G IÎÀRÀI,IÀ ? 4 , 2 4 , 2 o ,  c ' 1 O O ,  O

KI SUNCO o , 3 3 2  , I 1 , 6 o , 7 1 O O ,  O

2 3 , 1 t a ,  o r  , ' , o , 6 t o o , o
7 O , 6 2 0 , 2 o , 1 o , 6 1 0 0 ,  o

KICÀI . I  -V ILLE
l , l o , 4 1 , 4 L O O ,  O

R U i i .NG ER I 3 9 ,  O 3 0 ,  B 2 7  , 2 o , 6 ? 4 1 0 0 ,  o
Rç'ÀNDÀ I991

r 9 7 S
z t t  q

3 4 ,  O
1 4 ,  I 6 2 , 4

o , 7
o . 6

o , 9 Loo ,  o
10c ,  o

UR,3À iN 7 . 9 o , 6 -1O0,  O
RURÀL l 9 , o 2 3 , A o . 1 1 O O ,  O
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E. ville, p:lr cgrllrc. tcs tôles couvrent la nlajorité des logemelrts avec 86'8% contre ?'9% pour

l:t trrilc ct -1.3% porrr le chrrurne- L:r tôle cst donc le ntatériau de cottverture des logenrents

rr r  t t : r i r ts  1 l : t t  e , rcc l lc t lec.

9. .1 .2.  - l -  Rcvêtcr t tc t t t  d t r  s t l l

Le deuxièrùe rcccnscnlent a révélé que la terre battue constitue le Inatériatr de revêtenlent

tlu sof lc plus cour:urr (s7,8%) co'tre 9,7% pour le cirnent et 1,3% pour les briques et les

pierrcs (cfi nbleatr 9:15.). Ces deux tlerniers nlatériaux sont très peu utilisés à cause de leur

coitt très élevé par ràIryoft aux revenus de la population. l-e revêæment du sol n'ayant pas àit

I'objet tl'invesrigariorr lors du premier recensenrent, il est impossible de retracer 1on évolution

elltre les Cetrx annécs retérences-

La prépoi.dérance des logenlents au planchel en terre batnle se tetrouve dans toutes ies

prét'ectures crù ils représeuterrt e{ilre 96,5% et 91,0Vo I'exception de la Prétècrure de la Vil}e de

Kigali oir clle rornbè .ir 3l7o- Lr proponica des logentents au plancher cinleoté est intérieu re à

10,070 excep!éel les pféièctttres d: la Ville de Kigali et de Kigali où elle rrlonte respecdvement

:i 66,O% er I I ,9 7o . I I fiiut :toter que 60 % des nta'sons au plar:cher cimenté sont construites dans

ces dcrrx ,trétècerres- L:r siruarion <ie !a pçlècture cje ta Vilie de Kigaii se.cornprend âisélneni

par sâ c:latctér istiqt:e urtririrre, Lcs carreatlx, les briques ei les piefres sonl inutilisés dans le

revêtclnctlt clti sol d:rrrs toutes les orétèctureS, ausSi lien en nlilieu runal q'.r'en rniiieu urb:jn'

Err rnilieu.t!ôiriri, la proponioa de logenrenrs ar.r plancher en telre battlle tornbe à 43,t%;

|}cndirrir qne celle des logeûlents au plancher ci tenté atteirt 56,9%. La situation s'inverse

t()t:ilclllcni ii l:t carrrPaLne Oir ies lOgert:entS att piarrCher eii terre batnte restent prépOndéraniS

:r'.,ct 90.?%. itlors que ceux att olancher cirnenté ne représente qve6'1%'
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Distril lttion des rnénages ordinaires (%) selon la nar(re
du t):lvcntclt el la oréf-ecture

AUIARÉ
8luri8Â
cIÂilGtr0a,
6l KO.TCORO
GIS€{r  I
GITARAM
( I6U(GO
(t6w€
( lG^tl
r tGALt -vtLt€
&ufl€NcfRl

RqÂ{oÂ
rrRSA tx
RURAL

9-.'l-l- Equipcrnerrts du. ltigenrent

aRtou€s/
P T ENTES

9 . t
4 . 9
5 . 9
1 , 7
7 ,9
9 , 7
6 . 1
t . 6

u . 9
66.0
6 . 1

9 .7
56,9
6 ,7

o , l
o . l
o .0
o. I
o .1
o , l
0 , 0
0 . J
0 . 1
o . 7
g ,?

0 . 2
o , 5
0 . 1

3 , 1
o , 5

0 , 5

1 . 7
o .6
1 . 7
o . 5
o , 7
o , 7

1 , 7  .

86 .5
91 ,  I
9 1 , 8
94.0
aa,7
48.0
92.3
9?.5
46.9
3 r . 5
90.5,

87,a
{f,0
90,7

o.3
0 . 1
o . l
o . ' t
o . 1
0 . 1
o . l
o , ' t
o . l
o.-l
o , l

o ,2
0 . 1
o .2

|  0 ,6
I  r . 3
|  0 .6
I  0 .6

o . 7

o , 7
o . 7
o ,6
l , l
2 . 5

o,9
. I , O .' o,9 "

t0o,0
r00,o
too.0
to0.o
r(X).0
1 O 0 , 0 .
100;0
roo,0
ro0,0
100.o
loo.0

ioo.o
1(m_0
r00,o'

P:r.ui les éq(rir)c'lerrrs du rogeurent, nous anaryserons respectiverneni ta oisponiuitiié ei
le rypc du lieu d':risuce, les modes d'çprovisionnement en eau, res rnodes d'ecrairage, le
corubusrible urilisé u la possession à,un port. -aio- 

: "' l

est dit l:ttrinc collectivc). certains nrénages ont declaré se soulager chez "le voisin- iâute de
larrirre individuellc, d':rurrcs ont déclaré se soulager dâns la nature.

D'aPrès le rabreau 9.r6-,  i l  ressorr qre 95,5% des nrénâges ordinaires résidanr au
Rw;t t t t i : t  t l i rDtrsct t t  t l ' t r r t  l icrr  t l 'a isance. Lr s i t t rat ion s 'esr considé rablenrerr  r  arnél ioréc par rappon
'r  f  97l{  rr i r  sctr ienrerr(  g?.7% des nrénages disposaient de r ieux d'aisrnce. Dans r .errsernbie ce
r( trr t  dcs larr i r rcs i . t l iv iducl les qrr i  prédo*i inent (gl , Io/o),  suiv ies par. 'c l . lez le vois in" (7,37o),

f )uir  fcJ l r t r r i r tcs col lccr ivcs (6,?%) etent in . 'nature- (3,0%).
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Les rrténagcs qrri se soulâgertt dans la ùiture sont errcore relativenlent nollbrcux ntalgré les

cil'urts corrsitlér'.rtrlcs tlc sensitrilisation et dè coercition déptoyés par I'aurorité adtninistrative

dcpuis lcs arrnées t 9li0. Le rtt:rrrque de lierrx d'aisance est nuisible à la santé de la population car

l'qru dc ruisselleruertt crltÊrîrre des salerés vers les sotrrces qui peuvent contanlincr la popfaladon

qei s'y approvisionrre puisque 3f ,6% <!e la population s'approvisionne en eau auprès des sources

rlon alllértusécs nllrigot ct rivières-

En ville, la pnrgrrtion des latrines individuelles bien que ntajoritaires s'abaisse à55,O%

au'protft tlcs htrines collcctives Q8,6To) et des W.C. à chasse (8,1%). Cene sinntion résulte

prirrcip:rlenrenr du tait de l'i mportance des construcÛons modernes en rnilieu urbain (toutes les

construcriorrs dc haut ct utoyerr standing ont désornrais des W.C à chasse) c que dans les

* cuuccssions urte latrirrc lxrrr servir à pltrsieurs nténages.

Tablg.ur 9- 16. Répartiriorr des nrénaees ordinaires (%) selon la disponibilité. le type du lieu 4
d'aisance et la urétècnrre

PRÉfÉCIUR€

IYP€S O.AI SÂIC€

tÂTR I {E
I f10lvl DUEL

UITRIXE
COLLECIIV

CIIEZ LE
vol s lll

IAryRE ÂUIR€ l{-o- TOIÂL

8ûIAR€ 0 . 4 5 , 5 7 .6 5 , 7 0 . 6 10o. o

eitraa 0 ;1 7,6' l , a 0 ,5 0,  a ' 10o. o

qlA{cuçl, 0 , q 8,1..3 4 , 6 1 , 2 o .z o.6 100 .0

6lxo{coRo r l , 5 79 ,2 7 .6 o.5 100.  û

Gls€l.|t I o .  a 80 .6 8 ,0 1 , 1 o . 6 100 .0

G I TARAI.IA o . 5 80,8 1 ,1 6,6 7 ,O 0 , 2 0 . 5 100,0

(IgJflGO 0 , 5 41.2 2 . 1 8 , 9 2.9 o . 8 0 . 5 to0 .0

i ( l 6 r J r € 0 . 5 a 7 , / J , O 6 . 2 t , t o '' ' o,6 too ,o

{t cÂL I 0 , 6 a5.o 5 , 5 6 , a t , 1 o ,z 0 ,6 100 ,  o

( t G A ! I  - v l L ! : 9 , 0 .9  0 5 , O o . 8 o . 2 r , 5 100.  o

Rut iENC€RI o , f 86 .0 1 , 1 0 . J 2 , 1 100,  o

o , 9 8 1 -  l 6 , 2 7 , 3 f . o o . 7 0 . 8 l oo .o

UR6AIN 8 .  r 5 5 , 0 2a.6 ' t.z 0 , 3 t . ( 100 ,  o

RURAT 0 1 . 8 2 , 8 r . , g 7 ,1 f  . l o , 7 o , a too ,o
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L' :qlllrovisitxtrtcrllcrlt erl etu:rrrprès de sources arnâgées est lc rno<le lc plus couranl

J;trisqtrc l:t l)ft)lx)ni()r) des ttréttages qrri utilisenr ce nro(lc est cornpris entre 40,0 et 6g,4% satrf
rfrurs fcs l)rétècrurcs tlc la ville de Kigali (14,0%), de Kigali (26,6yo) et <le Kibungo (26,7a/").

Lt prqxrrtiott des rtténages ordinaires qui s'approvisionnent cn eau auprès de sources non
;rrnénagées. dc rivièrcs ct de lltarigos est parliculièreulent élevéè dans les préfectures de
Bytrnrlr:r, dc Kigali cr dc Kiburrgo oùr elle s'élève respectiverllent à 42,6,45,4 er û,4%- Cette

situariorr a fbrr pcu changé par rapport à 1978 tians ces prétècrures alors qu'ailleurs on a
enrcgistré ttn recul sensitrle de ces nrodes d'approvisionnenrcnt- Dans la préf-ecture de la Ville

de Kigali. 74-0 lo <Jes rtrénages ont de I'eâu dans le logement ou I'achètent au robinet- Cette

Jlrét'ecture constituc une parÛcularité car ces deux modes d'approvisionnenrent très râ_res dans

les autres péf'ecturcs.

9. .1 3 3.  Mocle d'éclair : rge

Les Itrodes d'&lairage suivanr orrt été retenus lorsdu deuxiènre recenserrent : électricité,
lanrpe à pétrole, lanlpion. bougie, bois et autres.

. Le tableau 9. 18. nronre, qu'au niveau national, c'esr le lan)pion à pétrole qui vient en

iêie irvec 57,3%, le bois avcc 23,5% pûs ra lai'pe à pérrole avec r 1,3%. ces trois modes
' tl'étfarra-gc sorlt utilisés 1:ar 92,6% de; niénages, Ie resrc rcvcnantià t'élecricité, à la.bougie et

:rut.cs nlodes d'éclainge. Le péûole est donc une source d'énergie tbndanrentale pour le peuple
rw:rndr'is ptrisqtr'il entre à environ 70,0% dans l'éclairage des niénages rwandais. tæ bois est la
tlctixièttte source <l'éclair:rge- L'électricité est très peu enrployée dans I'eclairage domestique
ptrrsquc seulcrneûI ?,4% dcs nténages ordinaires I'utilsent.
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Tirblclu 9. l3-

PR€fÉCIURÉ

Noof O'ECLAIRÂGÉ

€fF€CII f
E[€Crrr -
C I  I E

tAfiPE A
PÉIROtE

tAfiPIOl{ A
P€TROLE

SCt GtE aots AUTRE l l . D - TOTAL

8T'TÂRÉ

aYut6^

ctÂr{Gue,

Gt|(or|GoRo

GlstxY I

GI IARATTA

(ISUNGO

(I8UT€

(l GÂr I

( IGÂL I .VTLLE

8utl€lcERI

RtrAr{oA l99l
1978

INBAT N

ruRA!

l . <

o . (

l . l

0 , 6

t . 6

1 . 0

o:8

t . 0

1 . 6

15.s

I , l

o.9

10.5

0 . 6

: 6 . 4

I  " .5
;
I  27 .7

t .6

73,7

a ,6

lo,2

r3 .2

) ) .  J

7 .3

 , l

f t , 9

9 .9

54 .0

70,9

4 . 5

17 ,5

69,5

n,7

32.9

69 ,7

20,2

67,A

57,8
65,5

59,7

o.5

l . o

1 , 2

o . 7

t , t

o ,1

o ,6

o ,6

6 ,8

0 , 5

t : t

-o .8

|  31 ,  { ,

1 r 6 , 5
I  u.,
I

I  
s ' .o

I  l t .8
I
l r e . (

1 1 . 3

16,2

o .5

t9 .3

23.5
23,a

2 ,A

21,a

5 .A

f ,9

9 ,O

1 . 6

1 , 7

o .6

t , 9

O ; 7

1 , 7

0 .6

1 , 3  .

o , 5

o , a

o , 5

o , 1

0 . 5

o , t

o , 4

o .5

o , 5

t , l

t . l

o , 7

r 00 ,o

t 00,o

100 ,0

1OO,0

100 .0

100,0

' |  0o.0

' |  00,0

100 .0

100 .0

100 ,0

|  00 .0
100.0

100 ,0

10o,0

I reseaz

l- .or.o,
I
I 

r071ee

I 
r00r1e

| 
153s6

| 
17r7.t7

I 
r57(oe
97262

r81572

57081

162134

'1502r5f

roo7307

90198

1411955

a -

Lorsqu'on compare avec la situadon de 1979, on constate une très faible progression de

- lrutil[,xlttio11dc. l:éieetriciré (0-9vo es l97B contJ 2,4% en l99l), une tàible progression de la
l:unpc :i petiole ç9.?7" cr-rnrre l1,3%), un léger recur du lauipion à pérrore (65,5% conre

' 57.8%) et ufle stagnadon du bois (23,8% contre23,5%) - La persistance du bois dans l'éclairage
lllorltrc conlbicn la population éprouve des ditïcultés à adopter les énergies d'éclairage de
rerttplacerttent.

L':rn:rlyse au ttivctit des prétèctures fait apparaitre-des diltérences sensibles d'une
prétècrurc à l':rutre ut3nte si le larnpion à pétrole vient en tête dans toutes les prétècnrres, à
l'cxcc;riorr dc ccllc tlc la ville de Kigali, de Gikongoro (où 51,07" cles nrénages s'éclairenr au
lxrisJ cr tfc Kitruyc ltrir 16,2,L <les nlén:rgcs utilisenr le bois)-
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Lc Pétrole rcs(c tn:llsré tout l'éneigie d'eclairagc le pltrs utilisé lorsqu'on sret eo corrmun la
Jrart tltr lattlptort ct de la hrttlt à pétrole- Le prétècttrre <le la Ville <te Kigali apparait cornnre un
cas 1.r:t|tiÙtr[ier puisquc lc bois y tlisparaÎt presque cornplètetnent conlnre nrorJe d'éclairage er que
l'élccrriciré, l:r la.rpe à |,"rrole, le lampion à petiote et bougie sont lcs plus urilisés <rans les
rttérr:tgcs rwarttlais-

DePttis 1978' totltcs lcs préfèc$res dtr pays n'ont pas connu la nrênre évolution. Les
préfècrures de Burarc, de Gikongoro, de Gitararna et de Kibuve ont v. ra proporùon des
tnénir-ges qui s'échirenr au trois augmenter alors qu'elle est restée presque sglionnaire à
Ruhen-geri. à Kigali ct à Byumba et qu'elle reculait dan! toutes les autres préfectures. Des
difÏcultés d'ordre écortonriques dans les prectures de Buare, de Gitararna, de Gikongoro et de
Kibuye' pouraienr expriquer l'arancée du bois dans les rnodes d'eclairage.

On rentarque trne diftérence nette des nrodes d'éclairage selon qu'on est en ville ou à la
campagne. En viIe r'érecrricité, la rampe à pârole, le larnpion à petrole er Ia bougie sont les
nrocles d'éclairage les plus cotrranB dans les Inénages. A la canrpagne, l'utilisation de t,électricité
et dc la bougie sont presque inconnues (0,6v" el o,gvo) et ce e de la rampe-à pétrore peu
ùùunureo (9.9%)- P'ar conrre le lanrpion à pétrole est uîiiisé.par 59,7 To des. ménages ruraux et
?4'8% trtilisenr <ltr bois pr.rtrr l'éclairage. En nriiieu urbain on enregisrre un recul prononcé de
l ' r r t i l isrr iorr  du l : r r .p iurr  i  pérrore (66,4 % contre zi  ,2% en 199 r)  er dtr  bois (2a,g% contte ?,g%
err 19911 a. protir de l'électricité (0,5% contre 30,5%) en l99l et de Ia larripe à'pétrole (7,g%
contre l l  I ,97o).

(--ette diitérertce dc conlponerlrent c'les nrénages ruraux et des ruénages uôains dans les
t tr tx les r l 'écl i r i r . rge s 'cxpr ique :r  re ' tb is par Ihabi tar rural  dispersé qui  rend rrès coûteux
l'cxtetlsiort du réseatt élcctritltre, par le coirt élevé de raccortlernent des ménages et le coût élevé
dc l:t ctttt-sottl ttllltiort élcctriquc et de la lanrpe:,'r pétrole. Aussi les urénagcs ruç1lx sc rabattent-ils
-strr lc larttPiott à pétrr.rlc. bÉitucoup ntoins clrer, et le bois- L'électricité est très.tàibleurent utilisé
t l ;u t :  l 'écl : r  i r  agc.
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L'énergie dc ctrisirte utilisée dans les nrénages est un indicrteur du niveau dc vie de la ,.
I  .  

' -

population. L'utilivrtion <le sources d'énergie nouvelles que sont le charbon (houille), le pérrole,

l'électricité ct le girz indique un uiveau de vie satistàisant; celle des sorrrces d'ériergie

rnditionnelles. tels qtrc le bois sous toutes ses tbrmes, la paille et les charbons indique un niveau

dc vie ntédiocre-

ll ressort du tatrlsru 9. 19- que le Rwanda ne se démarque pas d'autres pays dLr Tiers

nrtrnde ert matièrc de source d'énergie dourestique. En effet, 84j2% des ménages utilisenr le

bois, 10.297o utiliscrir la paille èt 2,.g07o utilisent le charbon de bois c'est-à-dire que 97,61.,"

utiliserrt le rn:rtériel végétal pour l'énergie de cuisine. Les sou rces d'énergie de remplacemeni

quc sont l'électricité, le pétrole, Ie gaz ne sont pas utilisées au Rwanda puisqu'eLla

rr'approvisionrreût q(r'cnviron 0,5% des urénages. Cette prédorninance drr bois se rei:ouve danj .è

rou(es lcs préf-ectures :\ I'excepdon de la Prét-ecture de la Ville de Kigali, oùr ds ménagc

trrilisrrt principaleurenr le charbon ae Uois. L: tbrte proponion des urénages qui urilisent i:.

pailte contnre cornbustible dans les préf'ectures de Butare, de Byumba et de Gitaranu serait bé

au tait que les niénages ne disposent pas de bois en quantté suffisante-
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Rél>:rrtiriorr des nrénages oKlinaires (%) selon
le crrrrlrtrsrible utilisé ea la préf-ecturc -
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Cette très lbrte trrilisation du nratériel vegétal dans la production d'énergie de cuisine,
cor,bi.ée :'i d'aurres urilisârions du bois eois d'oeuvre, bois de poritage, , utirisâtion dans
I'irtdustric et l'artisartat), rnontrc que les boisernens et le couvert végéta] en générzl subit une
l)rcssiorl très lbrte qrri peLrt entrainer rrne dégradation de I'environnearent. Des el'lbns énofmes
devraient donc être déployés pour une plus grandé utilisatron des sources de rernolacernenr_

Port r le( r érlergie de cuisine, res nrénages urbains utirisent principarenrent rebois {4r ,7 %)
ct lc cfterbon dc bois (-19,2%) et secondaireruenr la paille (,7%) et l,électricité (3,j%).
L ' t r t i l is ' t t i r r r t  r l t r  Pi t r , r lc ct  r l r r  grz y est inexistante coqlpre cn r l i l ieu rrrral .  Lr non rr t i l isat ion t le
l'élcctriciré d:urs il cuisirrc q;ar les nrén:rges urbains résulte peut-être cirr prix très érevé du
kilorvattltctlrc l):rr rirl)lx,rt :ttrx revenus <le la population urbarne, par corrtre les rrérrages ftrraux
lotr{  lcrr  cuis irrc p ' i r rc i l r :1re.rent avec dtr  charbon du bois (g7,2%) et  de la pai l re (  ro,6%).
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L'urilivrtigrr tje l'élecrriciré. dtr 1Étrole. du gaz el dtr chaôon de bois y est inconntre.

9--l-l-5- Possessiort d'rrrt lxrsle raditl ., -

Au rrivsru rl:rriun:rl. seuls 29,0% des rnénages ordinaires possèdent un Postc radio (clT

r: rlsur 9-?0.)- Ccei tratluit urre anléliorâtion par aPPort à 1978 oir seuletnent 18,67o en

1>oss&laierrt urt. L;t prttlxrrtiorr tles rnénageS a)rant un pOSte radiO totlrne autour de ?5,0% danS

routcs lcs prétèctrrrcs du p:rys, à I'excepdon de celles de Gitarama {12,4!o), de Kigali (35,9%)

ct de la Ville <le Kigali (61.4%). Ce taux élevé de la prétècture de la Ville de Kigali tr'a rien

tle surprenant érarlr dorrné lc niveau écono[lique et d'instruction de sa population. Le taux le,plus

taible est enregisiré d:trrs la prétècttrre cle Kibuye-

En ville, les nténâges qui possèdent des postes radio représenÈ nt 57 ,97a ccjntre 27 ,l%

cn nrilierr rural. Err l97li. ces nlêntes Proponions s'élevaient à 41,6% èt 18,4%. Les rllénages

s'irc6èrenr de plus en pltrs de postes radio. Les rnéoages ayant un poste radio ont augmenté dans .

rotltes lcs préfèctures du PaYs.
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A partlr d€s réstlltats des deux recensernents, de nornbreuses conclusions so:: à deoaoc.-
Err voici ies prirrcipatr.r crrscignerrrenrs.

Ert ce qui c(xrccmc rcs rnérrages, les nrénages ordinaires consriruer)t prus i:99,5% ti:
rlléll:t-lcJ rwandais cr atrritcrtt plus <le 99,6% de la population, situation éqtrivaien= à celle q-,ri
prévl t l ; t i t  cr l  1973. La tei l le r les t t ténages s 'accroît  aussi  bien en nr i l ierr  rrrral  qLr 'cn : i l ieu urbo-n
ttir clic tst rcsi)cctivclllcrl t (lr 4,7 ct 4,3 Frsonrres. La taille des ntérraqes (lo t l=i cltefs so:!t
Itt:t'scttlitts est ttlttj0ttrs sttl;ériettre à celle dont les cËetl sont lérninins quels qtre soier: les critèrc
corrsiclérés,

I
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L:r r:rillc du ro::cnrcrl{ dc5 nlérragcs ordinaires est de J,z pièces hébergeant, chac.ne l,J
l)drsotlllcs- Lcs ttrélra.�gcs sortt logés principalernent dans des nraisons isolécs alors qtre les
(:otlL'cssl()ùs el les ttt:lisons hét)crgùlrrt plusierrrs rrrénages sont majoritaires en rrrilieu urbain_ Les é -

rttéttrgcs rrrdin:rire-s J(nlt l)ropriéurircs de leur logenrent à94,o/" en nrilieu rtrral, alors que cette
prtrprrtion aorntt :lt 5-i,2% el rrtilieu urbain. [;t location s'anrplitic arrssi bien à la carnpagne
qtr 'cn vi l le-

Êrrre 1978 cr 1991, ra.qtrarité du rogenrent s'est anréliorê. [,es murs en pisé-bois
rêculèfrt (et ne représenrent plus gue 67 ,9%) au profit des murs en pisé_trois cimentés et en
briques lclobcs: le chirtrnrc a reculé fbrtement au prof-lt des tôles et des tuiles qui couvrent
75,9o/o tles logenre'ri- cene amérioration est générarisée dans tour le pays-
CcFndirrlt 87.8 % des ttrétrages vivertt dans des logernents dont le planche, ..,.n terre battue-

On note ég:rlenrent une légère antélioration quant aux équipernents. Lr quasi-totalité des. {

lùg,cr'cnrs ont des rietr,r d':ri:;.ence et près de 70,0% des nrénages oot accès à I'eau propre.
Les sotrrces d'érrer-sie rttodernes què sont t'électdcité, le gaz. la tourbe sorlt prauquement

-- 
intrtilisées dans l'érrer-gic clorttestique et dans l'éclairage des nrénages. Cependant l'électricité
est trtilisé dans l'éclairage cltez i0,5% des nrénages urbains- 29,ATo des rnénages nvandais
disposcnt d'tr* poste, proponion qui arteint 57,9% en rnilieu urbain conrre 27, I % en rnilieu
rural.
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IO. CONCLI 'SION GENERAT-E

Le 2'"' Rece.selncnr Général de la population er de l,Habi..r de 1991, a fburni des
réponses qtri orrt Î:tit l'objctde I'aualyse dans la presente publicarion- [-es principaux indicateurs
tlérttograplt iques ont été cllculés après évaluation inrerne des données. Cette évaluat.ion a nlortré
que les irrtbrrnlrions rccue nes auprès de la population présente, dans I'ensemble, des biais
tnineurs qtti rle sont pas de nature à poner prejudice au niveau des indicateurs calculés. par

ailleurs' ttrte évaluation cxtcrrrc a été organisee un mois après les opérations de collecte auprès
<les nrénrges (Enquêtc Post-censiaire)- Cette enquâe postrensitaire ef-fecnrée en septeorbre
l99l avair 1;<lur otrjet tle déterntiner le taux de cruverture er le niveeu d'exacdtude des réponses
fbtrrnies lors d, receuie'rent- Les résultas et l'analyse de cette enquête ont paru en 1993e.
lls ont rnontré un taux de couvemlre de97,5% et des taux de concordance variant entre g9.6%

1ruur l'érar rnatrirnonial ^ 98,l% pour le sexe.

, 
t. 2è,rc Reccrrscr,errr Générar de la population a monrré qu'3u 15 août 1991, la

pbpularion de la République irvandaise s'élevait à 7. 157.551 habitans dont 4g,7% d,homrnes
conrre 51,3% <le fènrrnes. Les érangers reorésentent o,ryo dela popuration résidante. Dans
la popularion ayant la narionalité nvardaise, 

fu&ffi{I*t%) sont des H
des Tursi eÇ&439#.4%) <jes Trva-

Enire 1978 cr 1991, la popularion du
rrn tarrx de d'accroisscrnerr t irr tercensil.aire

!% )

Rwarda a augmenré de 2.326-e24 personnes, soit

de 3,1%, ce qui irnptique un doublenrenr de la

alors l4- 300_000 habit : rnrs.

Cetrc poltrrlatiorr résidc prilcipalenrent à

rcl)rcrcnrcrl( quc 7,4o/u soir -19 | . 194 personnes-

la canrpagne (94,6%) alors qtre les citadins ne

E n q u ê L p  P o S t  - C e n s  i  t à  i  r e ,
S e r v i c e  N a t i o n a l  d e  R e c e n s e n e n L ,
R é s u l t a t s  e t  À _ n a l V S e ,  a o t t  1 9 9 3 ,
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Lr vilfe de Kigali conll)(c:i elle seule 235.6@ personnès, soit 60,2% tle la poptrlarion urbaine
rotele. La prérèctrrre ra prtrs pcupree esr ceue <te Kigali avec 914-o34 habitan.. (soir l2.g% de
fa poptr far iorr  totalc)  suiv i  de ci taranra avec 851.415 habirans ( l l -gyo).  Cel le ayant I 'e i tèct i i
le pf trs b:rs est la préfècrtrre de la Ville de Kigali avec 235.664 habirânrs. soit 33%.

Cottcernant la slructure par âge, la population rwandaise est rès jeune car les personnes

irgées de rnoins de l5 :rrrs représent eot 4-7 ,5% de la population rorale, celle de l5 à 64 ans 49,3v"
et celle de 65 :rns ct plus. 3.2/o. ces rnêrnes rapporb étaient respective mem de 45J% , 5lJ%
et 2,8% en 1978- Ce qui signitie en claire que la poptrlation s'est rajelnie-

Pour ce qtri esr des caractérisriques socio-culturelles de Ia popularion, les variables

exatninées sont la religion, Ies langues parlées I'alphabétisation er le niveau d'insrruction.
Les refigions chrétiennes regroupenr environ 90,0% de la population résidante (avec 62,6% de
cathof iqtres, 18,8% de pr(rrcsrans er 8,4% d'advendstes) conve73,2% de la population en 197g,

ce qui veut dire qu 'elles 
orlt connu une âugrnentâtio t de 16,7% en 13 ans. Cette prolression des

confèssio s chrétienrles s'csr tàite au dépens'des religions tradidonnelles er des .sans religion.
dont I'irrrporrance est passée de 23,9% en l9?g à7,9% en 199t. L'Islanr est essenriellemenr
représenté en trrilieu urb:rin. où il consritue 9,g%o de ta population-

Les Rwand:ris parlcnt Principalement le kinyarwanda (langue uraternelle) car seulement
8'37o de la populati.rr résidante de 6 ans et plus parlent une langue autre que la langue
ttratemelle. Le trançais cst rn rangue étrangère ra plus parlée au Rwanda a'ec 5. r % de ra
popufatiou résidante <le plus de 6 ans conrre 2,3% pour le swahili ea o,g% pour I'anglais.

L-:r Populatiorr nc s:rcrlanr ni rire ni écrire représente 41,3% <[es personnes de plus de 7
ans- Les lrtrrnrne:j consrirucrrr -16.8% de la population analphabère contre 49,3To des fêmrnes.
P:rr ral)port:'i l97ti. ccl:t rcprésertte une clinrinution de 13,4% puisqtre le taux cl,analplrabétisrne
était <le 57 '4% lxrur l'crrse.rtrre du pai's. Nânnroins 4o,r7o des personnes âgées cre plus <ie 7
rtns n'ofr(  jarrrais éré r i  l 'écolJconrre 61,3% en l9?g. Seuls 2,4% et 0,2v" de la pôpulat ion ont
':tit respecrivcnrcnr lcs érrrdcs secQndaires et supÉrieures, sitrration inchangée <repuis r97g.
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Darrs rc a.nr:rir:c ac 'activité éco'orniq.e. res personnes âgées de r0 ans et prus qui se
sorrt déclùrécs activcs orr en quère de travail (popularion active) rep résen ten r 49,9% de la
poptrfari.n torare- Da.s Ien-serrrbre gr,o% de ra population active occupée travailre dans Ie
sccretrr 1;,rirrraire (dorrrirré 1;ar l':rgricurture) 2,2% dans re secteur secondaire et 5,g% dans le
tertiairc. rc rcs(c é(iurr rrr:rr rrésigné ou non aéterminé. Dans Ia poptrration activc occupée, 66,0% -

sont dcs indépcr .irnts, 15, j % des aides tamiliatrx et serlentent 7 ,6% des salaries_ Les
errrployeurs ne représe'rerrt que 0. l% des personnes occupês- cepencrant ra préfècture de ra
viife dc Kigari pr6enre une Particurarité car 59,2% des actif! occupés sont des salariés et 3l -0%
dcs travailleurs indépendlrnts.

E'ce qui coaccrnc ra siruarion rnarrinroniare et res types d'union, 55,4% des no.lrres
sont nrariés régarenrent ctrntre 54,5% des Îènrrnes. L'union libre atteinr res proporrions
respecrrves de 2r,7% et 25.2% chez les hornnres et res femmes rnariés. Dans l,ensembre res
frorrl'es se nrarierrt' ctl rr)oyenne. à l'âge de 26,g ans cootre 22,9 ans pour les fènrnres_ En
1975, ces vr let t rs étaiet t r  rcspect iVenrent de24,9 et2l ,2ans. Ces chi l i res Inonrent à 30,4 ans
à Kigali-\/ille et 28,4 arrs :i Burare pour res horlmes contre 24,9 et 23,9 ans respecrivement à
Butare et Gitarama potrr res te*l^res. L'âge léga.r ?.u mariage est de 2l ans pour les deux sexes-

Pour ce qui csr tlc re rr:rraliré et de ra têonàité, [e taux b.rut de nataiité est passé de 54, r
polr  1000 en I978: i  45.7 Pour 1000; ce qui  correspond en l99l  à une nàissance rorres les de.x
rn in t r tes-

L:r sorr're'des raisçrrces réduites (nonrbre moyen d,enrànts par fèrrrr'e pendant sa
période de iécontliré p:u' iee obsewé au Inorllent du recensenrent) qui était de g,6 entans par
fcr l ) t r rc cr l  l97t i  esr r lcsccrrrrre:)  6.9 ent i .nts par ternnle en 199t,  soi t  une di f férerrce de r , - /  et1
I 'espace t ic l - l  ar ts '  L: t  ctr t t t r ibut iot t  des adoiescenres à la técondité totale est relat iverneni tarble
( -T .696  ) .

Qrrir ' r  : i  la r. .rrariré- rc r: l .x bnrt tre rnonariré est passé de rg,5 {7,",  en rg73 à l3,g ,/ , , ,
e n  1 9 9  |
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- Lcs cortditiorts d'ltlbitat sc sont beaucoup anréliorés- Dans I'cnserrrble, 6-t,9% des

. logcrrrcrrrr oùl des rrttrrs t:rits cn Pisé-bois contre 89,9% en l9?E. En rnilieu urbain, le pisé-bois

rdl)réscrl(lit 16.8 des lnurs c\Jntre 62.2% er 1973. Les briques adobes cirnentées ou non,

/ reptésentaient 22Yo pour tout le Rwanda contre 57" en l9?3- Les briques cuites restent peu
'  

ul i l isées t : rnt  en r t r i l ietr  rur:r l  (0.6% en 1978 et Op% en l99l)  qu'cn nr i l ierr  urbain (6,9% en

1978 er 9.6"/o cn vi l le) .

Qtrarrt au.r rrratéri:rtrx du.tort, 4l p% des nraisons sont couvertes de tôles, 34,O% de

uiles,22,6o/o de chaunres. En 1978, ces rnêrnes proponions étaient respectivement 18,9%,

18, 1% et 62,47o - Le nonrbre de rnaisons cou\€rtes de chaume a dirninué dc près de 40,0%

Lcs lrirbiurtions qui ont un revêtenrent de sol en terre battue constituent 8'1 ,8% canve

9.-5% err cintent. P:rr c()rl{rc. cn rrrilieu rrrbain, 56,9% des nraisons ont un pavenlellt en cirnent

cùr l t rc 4-1.(J% cn (erre batt t rc.

. Les ruodes d'échirage les plus répandus au Rrvanda sont le larnpion à pétrole (57,Eyo),

le bois (23,5%). la lantpe à pétrole (l | ,37.), l'électricité na reorésente que 2,47o. En milieu

rrrbain, les ruodes d'éclairage les plus courant sont la lanrpe à pétrole (31,9%), l'éiectricité

(i0,5%) et le larnpion à 1Étrote Q7,2%). En- 1978, le larnpion à pétrole (65,5 %)., le bois

(?i.8%) ct la lanrpe à pétrole (9,2%) étaient les nrodes d'éclâirage les plui répahdus tandis que

l'électricité ne représenr:rit que (0,9%) des inodes d'éclairage-

:

L'énergie de cuisine la plus utilisée esr le bois (avec 84,5% et la palile (avec 10,3%)-

Err rttif ieu urbain, le bois est plus enrployé (41,8%), suivi du chaôon de bois 19,3%, électricité

rr ' intervierr t  quc l )orrr  3. '7% de l 'énergie de cuis ine ut i l isée.

Ld lx)urccrrtagc tlcs ruénirgcs qui disposent d'un Iieu d'aisance individuel ou collectiiest

tle 95.5%- Cettc vlletrr éntt de 92,'i% en 1978, Les larrines individuelles sont les plus

:tbrJnd:trites avec 8l ,l % tlu tual- En rnilieu urbain, elles ne représetrteltt plus que 55,0% contre

?S.6% pr.rrrr  lcs larr i r rcs ct-r l lccr ives.
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