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MIGRATION PERMANENTE DE LA POPULATION
 
AGRICOLE AU RWANDA
 

Introduction 

La migration humaine a depuis Iongteni ps di rCconnue comme ctiant un mncanisme 
par lequel les populaiions s'adaptent aux conditions ecologiques defavorables. Partout dans 
le Tiers-Monde. ei plu, particulirememn dans certaines parties ie I'Afrique Sub-Saharienne, 
les ressources en tmres font l'objet ie pressions continuelles et croissantes it cause de 
l'accroissement &mnographique, die lit fracgMentation, Lie lIt dJgradatior, ie lit fertilit6 di sol, 
ainsi que de li per' di sol. Dans de tWile' condi ions, les personnes et les mnnages dont 
l'existcnce est moins garantie doivent sou\ent chercher refuge en dehors des lintites qui 
se r~trdcissent chaquC Jour davantage de lur hri'age familial. Au departils peuvent tenter 
leur chance dans lc cteur non-agricole pour eSa\e r L.e combler le manqute i gagner crdd 
par l'insuffisance et. souvent, li baisse de li pioduCition agticole. Pour plusucturs, Il'unique
solution raliste est cclie Lie quitter li communanto familiale et d'drnigrer ia la recherche 
des terres disponibles ou d'autres possibilitds d'emploi. 

Cependant.la i migration n'est pas I'apaniage ie ceux qui sont pauvres ou ddpotUrvus
de terres. Elle est .gjleinent perqtle comMe une \Oie ver's tine plus grande prospdritd par 
ceux qii rdnssisselt it acqudrir les niIeaux dLICucltiiot on ICs coMp teiIces n,&essaires pour
poLtvoir affronter I'cnvironneniett tirbait. tant dLonn que l'accs 'I l'IduIation et 
d'autres loin'es ie fornation spdcialisde est limit,, les jetnes gens issus des mnnages ayant
des reventits pu, ,StitantieIs sont soient pluS favoris, s en ce (uLticoncerne I'acquisition 
de ielies coipetenccs. L.eur travail et leur temps tie sont pas toLIJours indispensables dans 
le budget Lie la faimille, ct leurs parents dote, LI'Ln nt\can d'ducation plus dlevd sont plus
enclins 't leur accorder le sotetien econonitq lie et la motivation necessaires pour rdussir dans 
un systmne indicatif hautement compdtitif. 

Ce dociMCnt analyse le processus de migration an Rwatda, sous un angle historique 
et contemporain, et montre LILte les premieres vagues migratoires ont cherchd it implanter
leurs syst~tnes agricoIcs dans des zones qui taient initialenient inhabites. Les migrants 
d'aujourd'hni son1t eti train de renoticer it lent pIssi ('agriClteltUrs et se lancent aux 
activitds urbaitics. Ce chaiigenient s'opete paa'llletent iI uie certaine translormation dans 
la CoMPositionl Lies Ltrants migratoires. En effet, cu \ Lui dimigraient vers les rdgions
inhabit6es le faisaiCet IpIurt echappet, SoLvent I niveau Lic lia famille tout enti~re, 'I un 
avenir obsCLtI d'LIIC VIC agricole au sein Lie leut., ctiimtttds aiilials, tandis tile CeLIX 
qui constituent Ies non veaux courants LIe ing ration vers les villes ont tendance i ire plut6t
jeunes, tLIlteS. dlibataires et attirs hors de ICltI's famiiilles par la soif des revenus 
supeieurs et un style de vie urbain. 

Mais alors, Lillatrive-t-il aux pauvres et atx personiics d1epotirvues de terres, qui ont 
une fois fait patitie Les vagues migratoires et qui se sont dirigdes vers les provinces
orientales dLLLlR and.i it la recherche de noLIvelles terres 'I cultiver ? Y a - il une 
quelconque conpensation en faveur de ceIX LIi sont restes dans les coimunattids rurales 
ddsoeItvrdes 1tlors (LIiCles nombreux jeUnes gens qu'ils ont si .judicieusement dleves en 
investissant tons leurs efforts !ocaux dRto-financement disparaissent au-del;it Lie cet horizon 
si 6loignd ? 



Les donndes prsentdes dans ce document Apropos des aspects de cilangement desmigr'tions soulvent tie telles questions et confrontent les planificateurs etpolitiques du pays avec la notion selon 
les d cideurs

laquelle la croissance dconomique regionale estrestde stagnante par rapport , l'explosion economique et dinographique qui a eu lieu dansIa ville de Kigali, capitale du pays. La stimulation d'un modle d'accroissement mieuxdquilibrd et plus dkentralis6 pourrait devenir l'tn dies premiers ddfis auquel les dirigeantsdu Rwanda devront'faire face au cours de cette ddcennie ddcisive des annes 1990. 

Accroissement Ddmnographique et Emigration Permanente'. 

Bien que ]a population rurale du seRwanda caractriserelativement dispersal plut(t que d'etre group 
par un habitat local

dans tie petits villages comie c'est le casdans plusieurs autres parties de l'Afrique, les densitds de i,- population r6gionaletoujours dtd onttrs 6lev6es. Les missionnaires et les colonisateurs de ]a premiere heure ontdtd les premiers ,i enregist er de fortes concentrations de populations (de Lacgcr, 1936,Lemarcaand, 1970), -t la dcnsitd de la population dui Rwanda est connue comme dtant laplus dlev6e de tote I'Afrique (ahernant parfois sculement avec son voisin le Burundi) d~sles tous preniiers recelsements (Prioul et Sirven, 1981). En 1953, Pierre Gourou a signaldcette correlation rcnwiquablement forte at Rwandah entre les densitds Olevdes et les altitudes6levees e nInoycinnLs qiii, d'aprs liii, dtaicait lics 'i cause tic l'amplcur de lIapLviosit,de I'absence de iruladies et de la forte fertilii dIU sol dans les r6gions de haute altitude.Signalons que dan.s lia tradition rwandaise, le fait d'avoir beaucoup d'enfants dans unmenage constituait sa force. I1a galenient fair 'er'arlcier li nature intensive et permanentede I'agricuLht re Litii ndcessitait de grandes quan iits de nain d'oeuvre (Gourou, 1953, 1971).Depuis cette tuIdIe inlitiiac, 1i population s'est accrueC 'I tin rythne tr.s i,tpide; actuellementle taux d'aiccroi estini 't 3,7% par an (ONAPO, 1985); et la densite nationale de lapopulation a plus itlue 0oub16, puisqu'ellc est passde de 77 habitants at kl cn 1948 A 188en 1978, soit 367 habitants au krn" de terres cultivables. II y a, cependant, des variationsr6gionales significatives en ce qui concerne les densit&6 de h population: dans Ia prefecturede haute altittde tie Rtuhengeri, par exemple, lia densit de li population a atteint environ313 habitants au kill:, :anldis (tie la rdgion tic sav'ane orientale est comparativernent plusadrte avec setilemc'i( 88 habitants au ki:' ,i Kibungo (Prioul et Sirven, 1981). 
L'une des consdquiences les plus visibles de li pression ddmographique est Iadiminution de lIataille des exploitations agricoles familiales qui est passde d'une moyennede 2,7 ha en 1965 (Nwafor, 1979) A 1,2 ha

I'horizon 2000, 
en 1984 (SESA, 1984), et I'on prdvoit qu'Alia tailh.: rnoyenre tie., exploitations agricoles ne sera que de 0,71 ha(Delepierre, 1985). II a i.aplerint 6t const t clii. cxisiait tine variation rdgiorlequi concerne lia aille ties exploitations agricoles: i Rilelngeri, 

en c 
une prfecture qui comportel'une des densitds ICs plus dlevdes, la taille moyenne des exploitations agricoles est de 0,77ha seulement, alors qite dans la pr6fecture de l'est de Kibungo, les exploitations agricolesont encore une superficie de 1,95 ha (SESA, 1988). 

Pour tine disu.'jior plius dLtailde stir Ics relations enire I'.cr)ksenenltaoJennier Olson, "Ti of Changing 'ic.
d, 

,nogrp iq ct a migration au Rwanda,nipm So .ioccoI ,mors on Migr:iun Pltcrns in Rwanda," MA thesis, MichiganState Universiiy. 
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Une seconde consequence de ]a pression ddmographique croissante est lafragmentation des proprit~s des terres: dans les rdgions 'iforte densitd, les agriculteors
exploitent en moyenne 5 A 6 parcelles malgre l'exigui't de leur exploitation agricole. soit
55% Apeu pros de plus que les agriculteurs des regions aifaible densitd (Clay et Magnani,
1987). Au fur et i niesure que la fragmentation et la course pour les terres s'intensifient,
les litiges en rapport, avec le rdgitne foncier devielent ,g;tlement de plus en plus frequents
(Reintsma, 1981), ct 'es ventes et achats de plus en plus importants dan; les regions t forte
densitd obt les terres obtenues grace I'heritage tie sont plus en mesure de repondre aux
besoins du mdnage (Clay et Magnani, 1987). Les accords de location de terres revtent
dgalement une importance plus grande, et ceci donne naissance 'ILine classe de "locataires"
qui dpend de la bonne volontd des "propridtaires" des terres (Contant, 1982). 

Etant donne que les estimations du niveau de saturation de la population par rapport
A la population ont tdterrondes, dans quelques-ones des regions h plus haute densitd, ies
densitds des population, continuent ,iauwmenter. Le changenent initial et peut-etre le plus
important en mati're d'adaptation est l'Ildoption de pratiques agricoles plus intensives
(Prioul, 1976). Les techniques comme I'otilisation Cie Ia fumure, laculture faite deux fois 
par an, et 1I culture en terrasses font depUis longtemps pantie de l'histoire du Rwanda
(Lemarchand, 1970), et tout rceniment encore, la culture faite trois fois par an, et la
culture associ~e sont devenues plus r~pandues (Delepierre, 1985). Les pdriodes de jach re
ainsi que les terres rdservdes A la jachre out sensiblenient diminud, tout zomnie ]a
superficie des terres consacr~es aux pZIturages (Clay et Lewis, 1989) redisant ainsi la
production du gros bMtail (Prioul, 1976). Enfin. un changenlent dans Ia production vivri~re 
a lus i't obieu lieu dans rigions plus fortes densitds l'on a augment+ la production des
tubercules (manioc, patates et potnines de terres) (Clay tt Magnani, se1987) qui pr~tent

mieux aux sols pauvrcs ou qui se ddgradet et produisent plus de calories par unitd de

surface que les cultures A prot~ines de ILualit supdrieure telles que les haricots et le

sorgho. 11va sans dlire que ce phdnomne est devenu particuli rement remarquable dans lesplus petites exploitations agricoles dIi pays (Loveridge, 19818). De mme, des pentes tr~s
abruptes qi taient jadis rdservees aux pIturages on anLx for~ts :;ont actuellement en train
d'8tre culhivdes (Clay et Lewis, 1989). Des niouvements progressifs ascendants sur les
flancs des montagnes ont provouIL6 tine de forestation i grande &chelle, et des mouvements
de descente vers les'.valkes ont abouti -I un drainage el tne exploitation d'anciens marais
(Gatera, 1980, Catobrezy, 1981, Prioul, general,1981). En toutes les micro-variations daris
l'environnement phyvique sont actuellement en train d'etre explnitdes dans les idgions A
plus forte Ciensit6 (Rossi, 1984), avec tine proliferation de nouveaux mnnages qui cultivent 
c6te Ac6te avec ties mnunages plus anciens, foriant ainsi de petits villages (Prioul, 1981).
La capacitd de ces regions de continuer i\ absorber ces accroissemetts d~mographiques
suppldmentaires ddpend totalement de la capacitd des populations agricoles de continuer A
adopter de nouvelles technologies et d'augtnenter, par l-m.me, leur production agricole. 

De marne, des adaptations non-agricoles ont vutle jour. Les habitations
traditionnellenient dispersdes sont accuellement entoirdes par de nouvelles demeures, et des 
groupes de bitiments ion-agricoles se trouvent actiellement dans les mfmes zones rurales. 
Ces nouveaux habitats ont pris le norn de "bourgs" (petits centres de ndgoce) (Prioul, 1976,
1981). La moiti de tous les menages s'adonne a Line formie quelconque d'emploi hors du 
menage, plus particutliirement les mtinages disposant de plus petites propridtds de terres. 
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Bien que 31% de ces travaux hors du mdnage soient du secteur agricole (souvent les
membres des mnnages plus ddmunis travailient ailleurs en qualitd de main-d'oeuvreagricole), Ia majorite , c'est A dire 69%, travaillent en dehors du secteur agricole,
notamment dans les idetiers artisanaux ou dans le commerce (Clay, Kayi*singa etKampayana, 1990). La migration de main d'oeuvre pour one courte duree est dgalement
r~pandue, en partici,tlier , partir des regions de hatlte altitude qoi ont tendance A exporter
de la main d'oeuvre vers l'Est (Clay et Ngenzi, 1990). Ces sources d'dchange de revenus se retrouvent Ln peu partout; en pattie parce que les propridtds de terres sont devenues trop
petites pour assurer tine production suffisante capable de Fubvenir aux besoinssubsistance pour de si nombreuses families. La decouverte du fait que 73% de 

de 
toutes lesfamilies rwandaises ach tent actuellement plus de haricots Clu'ils n'en vendent, les haricots

dtant Ia principale source de protdines pour lc pays, constitue tine autre illustration de ce 
phdnom~ne (Loveridge, 1988). 

Malgr6 I'adoption de nouvelles techniques agricoles, de syst~mes d'utilisation desterres et de strategies non-agricoles pour faire face A la pression demographique croissante,
les rwandais ont 6galement rdagi en dmigrant des regions q forte densit6 vers d'autres
regions qui avaient traditionnellement ie plus faibles densitds, particuli~rement vers les
regions plus sches qui avaient dt exclusivement occupees par les populations pastorales
du pays. Au depart, la savane orientale tie basse altitude du Rwanda, qui avait dt reservde 
aux pfturages ipour ICS, pasteur.. 'vant l'indpendance, tait infecte ie tryparosoml.:se etde malaria (Sylveste, 1974, Prioul, 1976). Apres F'inddpendatnce, les restrictions concernant
Ia culture de ces terres ont dtd levees (Reintsma, 1981, Prioul et Sirven, 1981), et une 
campagne d'radication de Ia mouche tsd-sd a tdt maise en oeuvre avec succ~s (Prioul,1981). En effet, i'Etat a mnime commence a mettre sur pied et promcuvoir des plans
d'dtablissement relativement vastes, les paysannats, dans ces regions pour allger Ia pression
demographique de de hauitela region altitUde qui connaissait one forte densitd. De vastes
paysannats ont dt ottverts dans Ia rdgion de lesavane long dt Ia Rivi~re Akanyaru dansIa zone orientale de Burare et Gitarama, Clans 1" zone australe et orientale de Kigali, etdans les Prefectures de Kibungo et Byomba (Prioui, i981, Sylvestre, 1974). Tous les
paysannats ont dt5 organisds de Ia mnime fagon: chatlue famille a requ environ 2 ha de 
terres el a acceptO de produire one culture commerciale, notamment le cafd otu le thd(Berry et al, 1982).'.En tout, pr s de 80.000 famnilles ont dt6 installdes dans des paysannats
(Rwanda, 1985), mais ce chiffre ne constituait Clue 6,2% de I'accroissement de Ia.
population entre, 1957 et 1976, c'est-A-dire au Cours des anndes d'apogte du mouvement
(Cambrezy, 1981). Des migrations spontandes vers ces "fronts pionniers" W'ont pas tarddAsubmerger les paysannats puisqu'une masse de Ia population a quittd les rdgions A forte
densitd et s'est dirig&c vers l'Est pour occuper les nouvelles terres (Prioul et Sirven, 1981). 

Entre 1966 ci 1983, Ia plus grande partie de I'augmentation de In production
agricole pourait tre attribuee A l'expansion territoriale que I'agriculture rwandaise a connue durant cette poriode. En effet, au cours de cette p,3riode de 17 ans, Ia superficierdcoltde 3'est accrue Le 3,7% chaque anne, tautdis que Ia production totale a augmentd de
4,3% (Delepierre, 1985). II faut dire, cependant, que les accroissements de Ia superficie
rdcoltde et ie la procLtCtiorl ont 6td extr~mement diffdrents d'une rdgion A l'autre. Comme 
consequence de Ia diminution de Ia production et de Ia chute rendementsdes des
investissements en main d'oetuvre, plIs particuli~rement Clans le regions de haute altitude,
Ia population agricole a dtd obligde de completer ses revenus en fzisant recours aux
emplois en dehors de leurs exploitations agricoles et 4 l'migration. 
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L'ampleur g nrale de cc mouvement de population a dtd indirectement estimde parCambrezy (1984) qlUuand ila fait ine comparaison entre les diffrrences rdgionalesconcemant les taux d'accroissement d~rnogaphique. D'aprs son analyse sur l'accroissementddmographique entre 1948 et 1978, les regions australes et orientales de la Prefecture deKigali, le long de la Rivire Akanyaru du Butare et Gitaranla ainsi que des parties de laPihfecture de Kiburjgo accusaient des tMux d'accroissement drnographique supdrieurs A lamoyenne nationale Lie3,16%, et ceci prouve qu'il s'agit des regions d'immigration. Lesregions de haute altitude, a partir de Butare et Gikongoro vers Ruhengeri et Gisenyi, ainsi 
que la partie nord de Kigali, quant A elles, illes consid&re comme tant des regionsd'6migrati(a, dtant donn6 que leurs taux d'accroisse me nt drmographique dtaient infdrieursAla moyenne natiomle. Cependant, quelques lopins de terres se trouvant le long de la forctde haute altitude avaient tt nouvellement dtfrichs et habits. Canbrezy a compard cestaux d'accroissement aux caractrristiques physiques (plus particulirement l'altitude, la penteet 'hydrologie) et aux densitrs des populations de regions,ces et a prrsumd que leshabitant. des rdgions A forte densitd avaient d'abord dffrich les forets environnanrtes etcultiv6 les pences abruptes avant que le drainage des marais soit rdpandu. Ce n'est quene
plus tard, affirme-t-il, que des mouvements de plus longue distance vers les regions debasse altitude motms peuplees ont intervenu. Ses conclusions ressemblent , celles d'autreschercheurs qui peiisen (u leICmtlue de terres disponibles dans les rdgions de haute:altitude i. provoquc Ln mouveilent gnlrlal LieIaLpopulation vers l'Est (Prioul et Sirven,1981, Gotag~gre, Sirvcn et Prioul, 1974) ou vers le Zaire, le Kenya et l'Ouganda (Nwafor,
1979, Gapyisi, 1980). 

Jusque tout rrcemment, 'on n'a pas fait beaucoup attention auiprocessusd'urbanisation au Rwanda ou A l'urgence des inouveinents d'exode rural. Les anciennes
dtbdes ont fait renlartlier lemanque d'attraCtion tie la part des villes pour les rwandaisainsi que leur attachement au so]. Les raisons avancdes pour justifier le faible niveaud'urbanisation comprennent notamment l'isolzment du Rwanda qui a mis le pays A I'abrid'influences dtrang-res, la faiblesse du syst.nmw de transport, les politiques anti-urbaines descolonisateurs et d.s missionnaires, ainsi que lalenteur du drveloppement des activitrs
commerciales pour remplacer l'auto-suffisance (Lugan, 1976, Sirven, 1975). Ce manque

d'attraction de laville signifiait que It Rwanda 
a 6te dole du niveau d'urbanisation le plusbas du continent p6idant de nombreus-.-s ann-es estiml, seulement A 3% en 1970 (UnitedNations, 1983). Cependant, peu apr~s, Sirven (1981) faisait 6tat du fair que Kigali (capitale

du pays) avait commencd A grandir rapidement. La ville de Kigali accusait un taux
d'accroissement annuel moyen de 10% entre 1970 et 1978, mais ceci dtait trs variable:
le taux d'accroisscment annuel est pass6 de 4,9% en 1971-1972 A 13,1% en 1976-1977. En1977-1978, iloscillair encore autour de 13%. Sirven a estim6 qu'avec un taux natureld'accroissement dinngraphiqtiue de 3%, I'immigration dans Kigali en 1977-1978 se situait au niveau de 10.[000 personnes chaque anntie. I1a constatL que les immigrants prdfdraient
s'inmtaller tu centre de laville, qui devenait de plus en 
 plus intensdment habitds, ou le plus
pr s possible du service. I a galemnent remarqu6 que la nioitid de la population de la ville
habitait dans des "quartiers spontans" que I'Etat n'avait pas rrservds A lPhabitat et oii les
proprirtaires n'avaient pas de titres de propridrts garantis. 

Etant donnd que les pr fectures orientales di Rwanda sont en train de s'approcherrapidement de leur niveau de saturation en .equi concerne 'accroissement drmographique
et que I'accroissement des villes seirble s'accrldrer, nous pouvons prdsumer que lescourants migratoires ont commencd A modifier leor trajectoire et qu'ils vont bient6tsubmerger gravement les villes. Ce changement a vraisemblablement dtd accompagn d'un
changement de la composition du courant migratoire. 
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Le processus de migration au Rwanda, tel qu'il est d6crit ci-dessus, principalementsur base de donndes des sources secondaires et de m6thodes indirectes d'analyse demigrations, est clairement un processus qui est intimement lid A la structure fondamentale
de l'agriculture rwandaise d'une part, et l'accroissement d6mographique rapide continuel que connait lepays, d'autre part. Ndanrnoins, a cause des limitations des donndesanalysdes dans ces' premieres dtudes, seuls les grands paramnitres de ce processus de 
migration ont dtd identifids. 

La pr6sente 6tude est fonde sur ces parami&tres existant A travers une analyse dedonndes collect6es au niveau des mdnages et d'individus dans le cadre de deux enquetes
nationales inddpcndantcs rdalisdes Rwanda.au Les avantages que prdsentent ces donndessont qu'elles nous permettent de reconstituer le ':olume et la direction des courantsmigratoires ont aIttels qtu'ils 6volud Rwanda, et d'examirer les changernents qui ontintervenu dans lacomposition de ces courants migratoires au fil des jours. Sur base de nos propos prdcddents, plusieurs hypoth.ses g6nilrales peuvent tre formuldes afin de mieuxguider notre analyse. La premi&e avanlce qlu'A cause deS contraintes existantes relatives auxterres et A l'accroisscnent d;mog;'aphique continuellenlelt 61evd, le volume global desmigrations permanentes se poursuit A un rythme d1ev . Eni second lieu, suite A Ia croissance
6conomique rdcente des villes, il y a eu llcliangement dans Ia direction des migrationsqui ont cessO d'aller vers les prdfectures orientales pour se diriger pluttt vers les centresurbains du pays. Troisi~mement, lacoI posilion de cc couralit migratoire instable a, elleaussi, 6t transformne, puisque poUr a plupart des not veatx immigrants urbains, laselection se faitstir base ieleur iige, de leur ilat civil et de leur niveau d'dducation. 

Donnies et Mthodes. 

Les donndes pr6sentdes dans ce document proviennent de deux sources
ind6pendantes: lEnqu~te Ddmographique au Rwanda de 1981 et l'Enquete sur les Strat6giesNon-Agricoles de 1988 qui ont toutes deux did rdalisdes par les services de statistiques du
Gouvernement Rwandais. 

Les donntes de I'Enqute D6mographique de 1981 ont did rassembl6es par le.MINIPLAN subsidiairement au recensement de 1978 fournissentet des info,'mations
suppldmentaires stir les changements ddmographiques au Rwanda. Les donn6es ont
collectdes en utilisant tin dchantillon stratifid au hasard. 

M
 
La plupart des questions ont dtdposdes aux de 106.000 membres des menages' pour des fins d'analyse des migr.tions,l'enqudte comprenait des questions sur lelieu de naissance, la rdsidence actuelle, ainsi que

l'annde du d~placement vers la rdsidence actuelle. 

2 Dans certaines analyss statistiques, des donnes De petitc: entre
non pondr6es ont did utilisdcs. diff6rences les
donndes pxind&6s ci non pod;res ont Ltdconstatles . Par exmple,les pour dmigrants 

d;ns lesrdstllala anneds moycnnes d'olucation requetes 
 ruraux de longu distance en 1977-1980 dtuicnt de 2.85 pour t~chanlitlon non ponddrd, clde 2,78 pourt'chantilln pand.rd: Iadifitrence entre lesdcux n'apas61t6signilwalive. el aucune diffdrcnce n'a6t6constali6 dans ler6sultais
du test •t qu icomparait lesdiffdrents immigrants et/u nn-nimmigrants. 
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Dans le contexte de cette dtude, un "immigrant" est ddfini comme dtant unepersonne figde de 15 ans au moins qui, au moment de l'enquate, avait vdcu en dehors desa prdfecture de naissance pendant unc ann6e on plus. Les migrations ont dt6 d6finis entant que mouvement r~sidentiel A partir du naissance le lieu delieu de vers visidenceactuelle, et ceux qui habitent encore dans leur lieu de naissance sont considdrds comme desnon-immigrants. Une faiblesse de cette mrthode qu'elle neest comprend pas lesmouvements 6venteICls qui auraient 6t6 effectuds par des immigrants et des non-immigrants,
et le volume total des mouvements est en quCkltue soIle estim,.sous De plus, l'enqu&ene contient dvidemment pas ceux qui ont dmigrds veijs les pays dtrangers ou ceux qui sontdcc6dds, et en-ore tine fois, les mouvements pourraient etre sous-estirins. Etant donn6 quecette dtude se concentre stir les migrations en tant que rdaction aux facteurs &cologiqueset dconomiques, dans la plupart des cas, seuls les homies ont fait l'objet de I'dtudepuisque nos d6couvertes montrent que laplipart des changernents de rdsidence effectu6s par des femmes ne sont autres que des ca.;d'"'immigration pour raison de mariage". Ainsidonc, dans cette tjde, nous nous concentrons principalement sur les 36.526 hommes quiont pris part A I'enquete et dont 4.271 6taient des immigrants. Les 4.990 immigrants desexe f~minin sont dgalement inclUs dans quelqties-tines de nos analyses, plusparticuli rement dans nos projections stir les migrations de I'avenir. 

A partir dielIaquestion concernant lemoment anquiel la personne s'est installde Ason lieu de rdsidence actuel, des catdgories de priodes de temps ont &d mises A jour(comme l'a stggdr Tabah, 1970); les caries de migrations ainsi que les autres analysessont basdes stir cinq pdriodes.: de 1945 t 1961 (prd-independance), de 1972 A 1976(transition entre liimigration principalement de lacampagne vers la campagne et lamigration de lacamnpagne la ville), et devers 1977 A 1980 (accroissement de l'importance
de la migration Lielicampagne vers laville). Le nombre d'dmigrants au cours de cespdriodes a t-divis par lenombre d'anntes app'oprie pour obtenir une moyenne annuelle
approximative (tree moyenne "flottante"). Cette niMithode d'obtenir des moyennes annuelles
permet de faire tine appreciation globale de 
 toutes les formes de migration et rdduit lesirr6gularitds dans les donides; elle pourrait sous-estimer les tatix des migrations, mais elle
est utile pour lecas qui analyse les caractristi(Les gn6rales, tels que cette 6tude (United

Nations 1970).
 

La principalk Source de donndes sur les caractWristiques individuelles des immigrants,.des non-immigrants ainsi que sur leurs mnnages d'origine proviennent de I'Enqufte sur lesStratdgies Non-Agricoles de 1988. Cette enqtl;te a 6i ralisde au sein di Service desEnquties et Slatisliques Agricoles (SESA) (Clay et al., 1989). Elle a did conjointementfinance par le Minirre de l'Agrictiltt', ie'l'Elevagc et des Forets (MINAGRI) et
I'Agence des Etat,-Unis pour le Dveloppement International (USAID). Les questionnairesd'enqute ont -t0i remplis dans p6riod2une de trois mois ddbutant en juillet 1988, sur undchantillon de 1.078 mnnages agricoles au Rwanda tir6 au hasard. Une dquipeexpdrimentde des superviseurs du personnel de terrain du SESA fft engagde pour mener 
les interviews. 



Les questionnaires dtaient destinds I recueillir l'information aupr6s des diff6rents 
membres des m6nages, y compris les mars, les cpoutSCs ¢t les enfants adultes. En tout,
les interviews ont eti mendes pendant approximatrivement titne heutre et dem i en moyenne 
par mnage et elles n6cessitaient des visites multiples pour rencontrer les diff6rents 
interlocuteurs Lie chaque mdnage. Les thlnes sur les migrations ont 6t. obtenues grace A 
des questions concernan le lieu ie nai ssancC dIi che de me ageCe, au ca., Otl Ce lieu est 
different de celIi tie li rdsidence actuelle. la raison du changement concernait le lieu et le 
motif dLdpl',cemeit ies en fants aduie. LI iMmticni en dehors di toit parental. 

Un aspect important de cette .tude est que I',chantillon de 1.078 m6nages constitue 
rdellement l'dchantilon ties mdnages que SESA attudid depuis 1986 comme partie de son 
programme continu d'enIueItes. Par COll le grand volme d'infomations ddjA
collectdes sur ces minages peuvent ,Uc Utilistes pour renforcer nos analyses sur les 
strategies non-agricoles. Pendant cette pcriOdC. LtlChIlCS menages ont tulittd l'chantillon
(mmnages dissinus. migrations, etC.) Ct 0111 it IVtrm')IaC, par t'autres. Seulement les 1.019
mdnages entutites pemidant toutes les phase., so1t retenus pour les analyses. 

Les Tendances des Emigrations Permanentes 

En nois basant sur I'analyse ties itIX migratoires, utilisant les donn6es de l'Enquete
Ddmographique au Rwanda de 1981, on petit identifier tulatre pdriodes historiques qui
refli tent l'dvoluition tie li distribution spatiale tie ]iapopulation ,I travers le temps (voir
Graphique I). Ces periodes sont: hi piriode d'avant l'inddpendance, ou avant 1962, Ia 
pdriode d'expansion tics mouvements tie p)pulation ai l'intdrieur ties zones rurales tie 1962A 1971, la periodIc interniddiaire caractirisde par la diminution des mouvements ai l'intdr
ieur des zones rurale, et lia poussde de I'rinbanisttion tie 1972 '1 1976, et enfin la pdriode
de 1977 it 1980, ciaractirisie par des nious emCnis rapides vers les villes et leur diminution
Al'intdrieur des zones ruraies.' 

La premii re pdriode, d'avant l'indpentdance, 6tait celle oil on a observ6 relativement 
peu de migrants et qui, de plus, se dpliayaient seulement sar de petites distances (voir
Graphique 2), C',tait la pdriode oil la terre ritait encore disponible, le ddbut de
colonisation des 'orits, tics terres en dfriche er ties terrains niartcageux (Cambrezy, 1984.).
Plus de 98% tics migrations se sont eft'ectudes ;'I I'int&ieur des zones rurales. Une 
tendance gdilntale ,I partir des hautes te'res tie Ruthengeri et de Gikongoro a commencd au 
cours de cete p&iode. 

Pour une discussion sur ces priodcs voir Jennifer Olon. "Redistribution of the population of Rwanda due to
Envriinmenitl and I)emographic Pressures." Communieatii prdsenle ii Michigan Academy of Arts, Sciences and Letters. 
Grand Rapids, Miehlig;mi, 1t99. 

4 L.adistance a sri, mesurie eonme dtint le nombre tie kilonitres se trouvant entre les centroides ie la prefecture
d'origine et la commune. L.o, tentroides ont did dtermminis en utilisant le centre du plus petit rectangle possible dessine autour 
de la zone (Minmioniei 1982) 



Graphique 1. L'Immigration Totale 
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La seconde pdriode, de 1962 A 1971, a did caractdrisde par l'augmentation d"
migrations mais encore domindes par des mouvements A l'intdrieur des zones rurales (96%).
Les prdfectures (lti ont connu cette emigration de la premiare pdriode, surtout celles dcGikongoro et de Ruhengeri, continuent d'alimenter les courants migratoires vers l'Est.
Cependant, les prefectures de Butare et Byumba qui ont, dans le passd, requ les migrants,
commencent t connaitre des mouVements nets d',inigration pendant cette pdriode. En
d'autres termes, au fur et 'Amesure que les plaines deviennent de plus en plus densdment
peupldes, l'exode ,t partir des hautes terres s'oriente vers les savanes plus dloigndes et plus
sches. La prdt'ecture de Kigali, qui avait une tr~s faible densitd de population pendant
cette pdriode (Cambrezy, 1984), dtait la principale zone d'accueil des migrants en 
provenance des zones peu fertiles de l'Ouest. 

La p6riode de 1972 A 1976 a connu une 6volution dans les migrations a l'intdrieur
des zones rurales vers les zones urbaines (les migrations des zones rurales vers les villes
constituent 17% de toutes les migrations dans le pays). La prefecture de Kigali continue 
d'6tre le principal p6le des migrations, mais pour la premiXre fois, les migrants
commencent A traverser Kigali pour aller s'installer it Kibungo. Les mouvements
migratoires des zones rurales vers les zones urbaines pendant cette pdriode refltent les
mouvements i l'intdrieur des zones rurales exceptd qu'ils sont noins importants; l'origine
des migrants dtait Butare et les autres prdfectures de l'Ouest. 
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Graphique 2. L'Immigration rurale, moyenne nette de migrants par an. 
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La pdriode ka plus rcente pour laqucill les donml.cs sont disponibles, I savoir 1977 
A 1980, t1ai JItMtri.Par une CIel, ite CrtOil,,,tnt dc, loIuvements mnigratoires Ct la 
diversification de,, origines Ct dIC, dccintion.,. [ ,, mit-rations rurales dtaient Line 
prolongation de,, MndLMceS, obCr,.dce plcrdCm Me InI1110 aVCc une concentration nettement
plus forte ,I Kibun ,,). Le changentent Ict.plus intpor'tmAt Cst Ic boo01 ies mouverents 
urbains, qui out :pmpt 40 des miraitions totales. La ville Lie Kigali est de'venue la
destination la plu, ', rdfcre, l'origine de,, migrants ,,t'nt diversi'ide, avec les flux les plus
importants :I pntir LiC l'Est et de letrI'Cn,. OusC,Ie (,ira GrphiLjue 3). 

GraphiquC 3. littinigralion urbaine, 1977-1980. Moyenne Nette de Migrants Par An. 

250. 499 

500.999 

Le Tableau I donne un resum Lies chanigements qui ont intervenu dans le processus
de migration an cOursLies L.jwatres perioLdcs Lie temps. Alors qLue les migrations de courte 
distance ont un L ,, ctrprsent 67- Lie toutes ics tigr onlns permanentcs, vers les anndes
1970 elles etaicnt tottbecs ,i 2( sculetneut. Les migrations vers les prefectures les plus
61oigndes ont jkni s iChi viCsse a itours Lies annSes 1960, mais depuis cette pdriode,
elles out rapidiettnt Ierdu Lilt terrain )our lai,,ssCr Ia place an nouveau courant de migration 
vers les centres ttbIls LL ilS, plus particuli rement %ers la ville de Kigali. Bien que les 
migrations ies,, Cat.IgLeS vers Ies , illes rcprcsentaicut sculement 317 de touteS les 
migrations aatit I'indll. etLIanCe, elCs Lwn ,tituaicnt djt-46% de toutes lIs migrations vers 
la fin des anndes 19701. 
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Ell Co 'll1tL ave tien-L's des uoher\;mIuns indirectes des tudeslt1 qtelkl enlanant 

;+|nlieLtires, l ,tutlrilan h\ptl . itih.iL, C', lOlllt
litre 1'hL ' S iliontreilt L]Lie l courant
migratoil an Rxe,,nda ,'et i tath'IIIn ti LiI est deeit ii l Anl I'll temps et elltrain

changer rapidennt.c s,destinjitn I r .'>sp
ene',,,mt dilier er.. lres t.cttUres orientalcs rurales 
)our se dirigcer \cr,il ll de Nhis Lu1 c noivseaux migraints? Diffrent. le Ki'll. somt 

ti1CiecCux qLi p ment quLttt- I.'S /. 'rItlit.Ci I"(recherche terres?
)tll. r 
 t k des La 
SectiOn sLIi,llISt Ces etIl,.IflL' LiC illlportartl~lte 

rableu I ChangellCnts dS Iii de,]tination uliicociraNrt migratoire it travers le 
ei ips. 

IXrlodLc 
Destination 1945-1961 1972- 1976I92- 1971 1977- 1980 

Rurale (n, lc prcf) ?,3767 .; 25% 20%
 
Rurale (autrc prel) 52§ 28%
30% 43% 

Urbaine 03% 11 ' 32% 46%
 

Ensemble I 0(, 100' 110% 100c% 

Changements dis i comllpositioni (hi coiraill migraoire ) (ravers Ic lemps 

Dllats nos propos irttMeriers. tniowl, isn1, itellLillellypothse colnlllie Lluioie le 
ChIla tlllnltil IItitll 'rt LilL '() i' ", ieSge L lIlli.i I, C[ IL' rlr'les inhabit,,es du pays et 
titiitcnant \I', IL', \flit's. iCCOItIIMIltlC ti'rasi'nlrnllt1iO MI ]aSeI';ii pilr utte LIans llpOsitiOn
du courant. I.e ib n.l2 LitilolItreL ILIiL' :Ilg o11t enchartCenCtnts et'l'ectivemnent lieu 

sen,. .oiamt migriCat-OllL., KiuAli CClans cc Ix' \-r, IV \i1l1 iie ntiiCiltpils LinliL]LIIltienlt des 
jeunes biNelitl ,dhL,.PCLitlint les atinnt.., .. L':\ qul piSIt)(). '(.011t lait bea:coup dn'nlnees 

'ecoIe SOlltlt IIt' 1)our1I i IrIL1part \ CisIc,ireits, rleCS. Nhiis i partir de 1975, ilsont 
rejoint Ils i it Lt'imowtplutlsltt plu.>' p.ur ililmicr vers li rille. Alors (jO'en
generai IL' OLct I e Cllt itrih d'lltui .ll1tCltt. IL' nitiL lt ie cLIx Llii voilt i1Kigali ville 
it 'aItg llellt Is . tueam Ics ni tl illsN oins inllll'-t, i sont til.jonrs pluts f'l'l s par rapport 
a ceux LIUi (Wul'Ilttll \CI's les Zontes r'urle. 

L.es RlttLCt', lL ii'euc LiL', '5c, enictue t Llistm pilu longties qltittant letirs terres 
f'amiljls p1) r i,pn i Cenl ktli\ )Il0 1 'l ,lLittt >, lS Cec dO auI' l annCs passecs. est 

ltrrC dit,,ix poU esttaitLiveli lible Ist s elinll\ arri\es plus ,Il'Est cti'avlrlt. 

Pour '\phlrer davantave li question(t .tr'iant le syst~me de selection du
phenomne i i;r1ire nus allonLO ,rs t dLnts> LanlS dei S ts I Lie"L, collect&es le cadre 
I'Enq tei s nit.l Strit, ies Non-,,\ntil.'oh..' ciltn iMi'tL'i rapport ascc les fitsqui ontS , h i 
qltitte Ic ,IlL dic', )ialls iAjin l;,¢SctictL Ixireilts. 1,i,oCL'Mt. traditionnfelle, illfils d'un 
agriculceur rq'uit Lie one tiirrssoil pre parce'le Lie lorsqu'il se malrie. 
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Non- - liramr t-~Rir~ll, liimiirants Urbains 
-Pdiode . mijerini (ouric IDkince Lriu'Iit:e Buitre Kiuah T0'1ALE 
1945-1961 .9 . 9 3.8 3.5 1.0
 
1962-1971 2.0 1.7 2.] 7.! 5.7 2.7

1972-1970 2.5 2.6 2.() 7.8 5.8 3.2
 
1977-1980 2.o 2.7 2.8 9.0 5.6 
 3.4 

TOTAL 2.1 2.22.1 7,6 5.5 2.5 

Source dle Ldunn11CC. 1,IILIUre Wimori;phiouie l'at-('en:ijyir (Kieli..\IINIPLAN, 1981). 

L~e flou\ciii couple S'inlisiil rap)IJde~MuLl ',r.I pIMleel!L CI a'sunm les responsubilites
deCsI gCSlioli I W~Ie~t 1'I'lIi,lLue dUl i~itirii' 1011c 4StIe III im piotir ,aiisirei les hesoins 
aetuekCI et ILILIt (,tic .1111111C.cotIIIit' 11 It". M ii IL t Lid i I 1 Rwan tl~lcoiciflporif,
le jeuneI 1IiOivttte dlCe \Cf pan~1rCNtIte NCdeICerIC Ltc, ircs plus CI) 'uicc de sa Commune~fl 
dorigine, Oil I)lItetr ite litre rct-,on diljX Oil' it ITer el ICS antiICS OppjortLIflileS 
WC111npliiS sNMI ccessibie s.a1u 

Prini ICS 1.019 mnages ifertese.pltt'ilts s en des entants cjuiI avaicuft qu1.itu
kI 1fnil I, geticI.,CIIeIttct lI\ CtlMtI0hls Lie 1,i peL~tIc dc iinige, piour fonder leUrs propres
m11fages. 11 i\.i enl tout I.48( enf1,111I Mi un enl dehoIrSdi 1101ItI ~ll deCinen a omet 
l'inreiesse. DCI 0nIorinaIjoS Idt decIrIJ1011. le Lie)e Sull Statil traVail Cf d'au1tres 
caracteristikjlte LieL', cisenanis elieen fol.InteN P.It- Icur patentsl. Colmic les ilouVemlinS 
des relinlics rs tdie e cohionllewe:~I-~t au\ ItormeN de migrtion de ceurs 
maris, Idnl NWe t II LIItC I),f'!C seliCu111(7 . ) Is tLIIi \5 iieiii enl dehors dILi minageM iu It'II I 
al mom11enlt Lie .1tevis 

Pour comnditre Iimportance dies inieraittti dais les straitdgies non-agricoles des 

niirales. Onl dli L'i.ho)i' COIISI&dere L1,111,JLICVIII ne H; lesngliantIs LiflIClilt deCsnon-CSr 
migrants eni; elte de caacrt Iueds tL1Iuell.S title Lie leurs iieagesiii~ qe MCeeS 
d'origine. 
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Le Tah.l 3 compare lia hca:lisatitiji Lie i residence actuelle par rapport i'Icelle du 
nenage paternetl. %u\'ins d.e celtte rcchCrIL t.., lot., a ino , consider- les garons vivant sur"tlne exphitaition iwl ,inla c" (54.4"; j .' cILI. ' hIur,, ' ,emnccop Les nor-migrants. 
Ceux qui visin t ii curs diis i't .'omnl .' . i, , li' an r iecolIILIlle rurale", dlans un 
centre rhaiii ci J i Liran ,," ,onlltiOuLI, k1i1,,1d CC Colliil1 ie' 1111de4 I'i[ant ln brel, presqUe
li m11oiti - i, I d. eni llt, lliia.L.I11Nir ll (1111.uiICN Ic ln1lalllge paterlel ie sont pas
restO stir les wrire imialencS. Ph1ItIi it, urn rui d.ICdlls at Ves zones rurn'al s (31,0%),
dans les centre, irhi,is (10,(' ), et it lo ,llcr (4,5'. 

Tabl"au 3. (LIi. itisIiu c 1CLl,.ll , CcCt d -s lon-migrants schli l le lieu de 
r.sidence actueliC. 

.xv. c, - A,: . I . A .r-

Caract ri . i ' 
v 

Av.' 
n. 

; . 
ir&i,ans 
.,'-: 

' . 
., 

A ot-
Ttal S.qn. 

Agq moyen 
% Primaire 
% Mari 

c '2:. l9 
E 28, 

22, 
55. 

; 
2 4,4 
65 
14 ,2 

31,3 
35,5 
52,2 

29,8 
27,3 
72,9 

<,001 
<,001 
<,001 

% Empl. en ay: . 
Parti chor..* ,,: 
Parti che .i: ,,".:v 

3 2 
--

-

72,5 
, 

:2, .1i, 
2 

, 
2 

, 

14,b 
3,3 

37,6 
16,7 

3 , 5 

68,0 
6,0 

14,4 

<,001 
<,001 

<,001 

Don FRW a . 
Don M-d' o a 

f
':>, 

:0,3 
51,7 

s,: 
38,3 

22, 7 
C,5 

36, , 
5,6 

21,8 
10,3 

1f,4 
36,8 

<.001 
<,001 

Des rnenaie 
Superf des :. 
Nbr. de fr~re; 

.. 
.t'. 

:,-m 36,5 
1,40 
2,3 

38,0 
:,39 
2,4 

35.5 
:,24 
2,7 

22, 
,48 
3,5 

57,5 
1,06 
1,7 

37,3 
1,37 
2,5 

,027 
,501 

<,001 

(N-) 
du tct.i 

(370) 
54,5 

(:22) 
18,0 

(88) 
3,0 

(68) 
10,0 

(31) 
4,5 

(679) 
10O,0 

La pins, g',Mdt, dilf&ence i ils C arctrislitluis prescittes au Tableau 3 apparait
ent'e les fiN itpi .,ill;1lcafai\ en. iron,, de,, c\plliatioins tie leurs parents et Ceti.\ (]li se 
dplacent er, I',c.ntrs uiirbains du . II1 pastpus surprenant ttle ceux qui nligrent
vers Ies anl., /teli.,, itlnes t)l it i1,' C lrluLe\Clll tlIUCne entre ces deuxiC part
extriies. A cd.sLic des grMILandes siil iulC,, enlte ctCix tili ont 1migr vers d'autres 
communes ruraIc, Riwanda.i et cCux LLi (lilt Lj LiitO lc pays, on a tendance it croire que
ICs inldiViLiiis ell an l Ml Z,tCii1it:cn .Li ldi,LIli0 ( ont conltintiC i vivre dans
de petites vile., o1 ilaIis ties cLiolltines> rtnralsCtl:llls cs pIays VOiSilnS. 

En conSIdel'ani ICs i grants qui vivent actuellement ii l'6tranger comme une
categorie paiiC'e tes uiorains Ver,, dI'nre'C, cillultileCs rurales, o(ipetit faire plusieurs
g11rtalisatiotns c]a.ernain h categtrlsiltli tlLs imormnts anl Rwanda. Le Tableau 3 motre 
que les nigranlt, lt &nl'alemeCi jetillCn,, c1 ontill nuivea tie scolarisation plus dlevd queles non-nigrmits. CCux tili Luiirellt Lur, iLmigCs p)ur les centres urbains sont en 
moyenne tie 7 ,1, , iL1,i ewnes ie ccti\ LI It'esIC t .itr l'exploitation familiale et ont trois 
fois plus tie chtI:ce il'av'oir ternlin6 I'cole prilaire. 
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UriC dil'1&Cnee SIgnIlicdtis Lie Ii 1bi1lie 11"iIilonnCIic Lic mariag etc d'hWritage se
retrouve piirnii IC'. IIIeaIIIS LIiinGuIlol i ~~j' ClILijiilCC Lie NC!nIalriff u illeiuc cus fi~res
qui son( resi& stir Li coilinc. Scuic111cul 1-1,2; die LCcu l\ iligrcniI VCrS lit yule SC S0111
marids, conipare . 9i.1 p-ri Ccll\ L~ki NOM11 dICui'.cur famillC.I.CCN LLll L.C Utix Lie maniage
ifl0iflS &les ChV/ ICI 111iiu~~'Alt Ctur'.Iiuue C- '. til d'-ICeIcurcueII~~ 'jenic age. 

C0111CoibruuIMiui li rcJU\ii' j)lL"CliL'', I)ILi'. hantil LenS Ll~i on: Cimigr-c vers les zonesruLrales, pMruiLciIIL'IVuCIIeIi Cclx LIM 'Oil 1rOehe'. S01111Cteux Cui Son[t l I iuSviraisenmblaibcuienu vmiplov S acClcir lIslciuui e(cu Lili01(mt lilli la famille 
pour se rnctire l.arcuL!eChIc LI'CIIl IIuN OH11coccu IX'. Sleuil iS, el dartnS Lile PlUS
fiutible meSiUre. thucutii LILIIMs RucII LIM 111101ut laltLCii\ 1micre dC fliVCIU
d'dducaii CxcLpuIOIIeIuCllCuii'tC\s L'OHC L Lunult'&\ Jili MII V'iligtCi vcrs ics zones; urbaines,

rcltkiiiitieuu 1t' 1,1 L'sils oni IIILu\ Lie chc ' OhICuti, cliupImi'.I1ioi-aIgricoics pInIs de 60%)Lians icuirs Iulilul 11 Lie VCIclicIislLU resldeul'X. ( iiihuuhciuiatiiseLI(I scicir
non1-aIgrico)ie alli&kIlILLt pal. rapport al se'.Siiii. 

[-orsquie IC'S 'lutkifllS LiilL~iiittle tiItelflci. ii'. coliiilhI'f souveiti it ajiporter Lin 
a iii Cefllinic .IiI tirs'patsi~' L'mIItttuttCHiLt'mt SOhs '. nite lIICniSCS1. WMilielliC cide Mraind'oeuIvre. IL! Tdh1L-ikn I imiirc IL's dvr~u~0'm 5ons. Lui pcu air6 lcur &pariPc con
tiflueri it fomiuur Iii appmuc uuimliiiiicll It ciii'. pIureuli'.. 11\' ;t title di.SinCiimn 11Jturcile Liel'aide que rcyuu\vLltl 1c: par~ent'. LjIM LiLCt'li~i LILI hll LIt' rceSIiLcc Lies fis, et Lic cur iyped'Iempioi. L., it s~~1.ers Ics /IC'' Il' a6Ii''. klJui iierlMncn a galguerI Ull Salare,
contribueroni ItILI'. cMIa51)115l hiel-~c'V &eciinouuI1jiiL de! Itii'S parefli pl' LieS cadeuXmiiajtres. D~',iutre put., ics enfantsin.ju heriit i :l'isamiimen dLie lis parntls leur 
apportent ie icI1.11 'OCivre.ttaIi 

Une LicS uh'.er'atons tirc~s LII I'*Afli 3 e.St Liile ce West pas lit lailie aciueile die1'exploitaltionl pi)ci'lie UIii ddicrm inc si Ics garion s resteroni sm I'exploitation Oi Vofliinigrer ailicur.. 11 pparaji pln116t title It: nomibrc Lie ir' rCS COnlSiilIC lit dilY,-rence a longtermie. Pius IL' nunt rc Lie fr'rcs ~I erakLiion L'il. nto0inl Lie lrr onl liitcra. Les
 garyons Lim re'.cni SLIIrI'Cxpl~Mouauu 1lltliak' 011 cil mis Lune 
 2.3 fi-6ics en vie tanidis qie
Ceil L~IMn11I'cLiui \ t'L's Lel'iil' jnrhaiu' 011titelIllS eMIti 3d'. 1cr!S. lti Liil'i soil duipius grandi iuleel cOIOuIIIuIiLIWiC Lie'. aIMIuul'. Li'aw i pluii'.eir Hi' . et cer-li Linle cc West
pasN tinfS l'ICite LiV ecr'S fils, LiI m110111
cii Lcc qui ciiitcern'le leur liicriiage. 

Variations RWgiona ks dans la Croissane' Leoiiomiq ue. 

LaIiii ridiit Lie ran \sL'. Id c IpiNIVl itmliIlic Lice croissilnce dconliLue
foiieement coniiicre ainsii qLic Lie iion1)'Cihr\ iilinx socians icls Lill le ch6rnage croissant
ell milieuI nrh'[iiui Ci IC uanIX Lie cr'inimulajuL'. I'imnhiSaLIfIIICC Lie logerneni. le 1itaittiuie denou1,rritUre, sans. ics-ompter poierilidicSteitimiIIiI cl0Ie aiXitlueiies cc ph~nonil~le estSOu~vent aisiic. IX' licille, suite iiL ii1JiIs tiilia ' LIMIiS hi croissance c'conomtiijue,I 'exode dCitu' . t'i\ qiui somi i)ieii ediltiULs. ' \01111 sui' tiOUnic [Ltrerr les reienis effortsdILi GouIVeieiuetiu aiiuilcIMiipcnit'niiuuiiiuvii anl Imiscnlcl L;Iian' ICzones rurales 
el leS Petitis CCiI'S tcgiOnalnX dI Rkwaliti. 

15
 

http:enfantsin.ju


_ _ 

E\v",': TtO . 7"-.% A''I (CSATIONS 
r. '3/Tj "; :IS "':RIP iO 

.,.rA i "979- 988) 
___1000 LEGENDE 

'30o /KIG 
/\
 

500 /GIS 

/........RUH

700 .o / ,
 

0'6 /' \BUT
 
600./ 

/"-. /' / AUT 
RWAEn 

400 

.0 

z 300 

200 

00- i I

1979 1980 1981 1982 1983 4 '985 '986 1987 198V' 

(;raphique 4 

Les honeCes ohenues Cie MINII'RA : ,liouiment gamele1 II. notion selon 
lahuelle hi crKigslnic ,ononique 'eq 'l'' senll ccrftr'C!dlnls III circonscription de 
la ville tcl Kicdi. 1., ('iphikjuC 4 Indiyie l'&t.'idue du cc ddqnilihre urbain tel qu'il
apparait dans Ic i uihc de pelnli, tic .ie:,l 1isurihuds W.lda. d1uainl es 10ion au 
dernires annec . .L tLndancC grIdnraie r101re qu'il v a eu une grande croissance dlans tous 
les trois types ie parcelles distnibues par ie Nlinistrc Lies rravaux Publics et de l'Energie 
a savoir --Industricle. Commerciale ct Rtidcteilic- ct quc hi grande majorit, de ces 
Constructions Nolwi du , Kigiali. DWI'uiruLIIV Il'iltIdc ie I979 1988, Kigali a td le lieu 
de colcentration 1C,, tiutorisaiions tie CtftII'Ctii. I.n I988, 73% ies arutorisations de 
construction ciaent (ams Kigali alof, qIM' (Icn\i, Iuhengeri et 13utare viennent en 
deuxi 11c, troi,,iCneciC qua trinme positn a\'c II 7c/ et 4% respectivement. 
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Mel si indlu,strie de construction con tinue tie favoriser la ville de Kigali, I'dcartentre Kigali ci le, autres centres urbat n, (ILI pa\,
Bien 

i coimmenct al se rodUire lkgrement.
qu'en It)7L) Kieaii englobait Os' Ie iot,,., Ic-, Constructioms, sit part dills hi1

COntstrulitionI dc-. IJSi-.tricL d c i', 7',,, dtn IC.,, IcCeItes .llllleSCC qtli )CLutsignlierIc reIIl de CI'Ccortonie CCioni>( . qui u,,tV1c.ourageat e, tite depuis 1987,
tlnce oil lci, N 1 onWio'inj,.uSttIctI ,..io ) cii enralc,mais pils speialementit Kigali, semhic , iiir Chtte. Les pein ii eCon,,trictcioiis obtenus ell 1988 reprserllent
setlemeni 521;1 tic cvut\ enregistri.s en I1)87. (cite ,iv.c a t i partictuiremcnt accentueCeit Kigali it cau-,c dI,, locations ie iltaiul yui ut ittiit clliico ciiin,it.i+ict el ICs Crt.ls deconstruCiC10o I .1 tu Itiitlt OCir('oy s *tiu\ a (t I l ItItieiIIt iItt itlILi Olt dilintle. 

Observations lFinales 

La transfornition des conranist, rigraloire, tlcrite dins ce document indiquel'existence d, ktI.\ changenlentS I'odldinluCiit\ LJII, II, sc.Ictirs rnaUx et urbains duRwanda. Prenui&l'eiiict.u juqu'en l OI'NMI,-. II,,c , il vICS c tt.,, ice oil avail encore de i'espacepour habittr ',c rkic ,,oident ditln, I' [rC.tuicIcI1Kungo2 ci de l3yuniiba (GMutara) et,dtiu, tine piti t ., Mes,tCIre, dan,, 1i prcltCIticL dr. K ili. L'on estime tine ces regions ontacltiellement ailicit curiti tie\ea di it dcpsattl Iiri cptii-. qu eilesIIanntees, le tlitiLiveieit
nigratoire tel ditmne croissante Ci1)itIic (In pays; ceiaLoln;tS. \vr,, Li qui traduit hit r&enlte
nituolee tie lia cro- ,'n' tieLi h ille. )c pill'. I'om putt \oir ciairement A partir tie notreanalyse ties coutrd . I'iir i'ul ,o e. 'Ic'-, it KiiC ll ¢ t uniqlueI en son genre (itlls
contc te. AuCtIi tkma IL't t 

ce 
Cntre rIimJI II R ,'uII, i d U,iss,i t itirer tine LIultIitd dc

migrant, atli,, Inoinliret\ title li tl Cit KIgili. 

I1n'y eau ctmc periode a cotlrs, d hlatiicile Ics migrations an Rwanda ont atteintull tolVt c atis,,i iIIp t1al tn1e cCIli tit'tIidhii. Hiait donn6 cue l'on prdvoit tue letatlx d'accro ii icimt titiioerathiujime rLc-ier dec a L(tn , tLtiLsi'cle qlui vient, ics courants
1igratoires tctucl', +ltW1inticiulu. enll\ iimi cr I.IIlit cipitlie.CtnC ics estilltlions
coliserv llric.,, ,c i',t, . -.cii,el d.liimu.'.iiq mc jlLiccit li \ ill teiKigali presqtte au triple
tic .r ttil i ti,. ' il an'll2000. C i c 8 Lois sI tulle actuelle el 2010.' II fandrait
signaler gaIIeIcnI tpclIes tIiflTcrenCes, cen rIcies,,e ct en optportInilts dis la ville de 
 Kigalivont egalemcnt i mitei a moinS ti'il, soiclil titipetes par des efforts spdciaJx pour
cialitliser ti n I it.II:I '.accroi',SeitIIiii C m OMIIiL'l i i inogratphiqtle vers les centres

rdgionit .ttlX t ,-s Cit.i tuli lI'tiiSc.c .iiies, CIIt\ li'ii lllt.,. 

A I'lICutIC .ILucII, le sectetir rmrAl tnon-agtI'lcole an Rwantia ne reprdsente que 8,6%
tic tos les ettill, Lie., zones ritrales iCay. Kitviisinga et Kampayana, 1990). Cependant,

les petils agrictiltctr,, "on en train tie c.lstater title 
 l'investssement d'une main d'oeuvresupplhienlairc seir cur' propres exploittits ari,coltes a tdepuis iongtemps dipass6 le pointde rentdemeni t cCIM,,nI. ln fait. hit \alcr ti.,, rendctltitils igricoles par personlne-jour detravail est a'IC li i'hiil te 88,4 1:R\V -.n It.", t\plIit,iiHIoI,, Ozricoles infirieures a (,5 ha,et tie 110,5 F \\ ,ui es plioiiatiiii ,'il Coltc,, dtint ha st ilicie \arie entre 0,5 ct 1,0 ha 
(Cla\, Kaviti,,iw ,i ci Kdmpaanai. 1990;. ..\tutt'cnent dit. pro. tie Ilamoiti6 ties nidnagesagricoles du ptI\, N0o1t actuelicirmcm en trii ticprottiire ties revenus par travailleur tiga.tx
on liegrenienm ,uperiCtirs an saiairc o'1cIei iinitim tie 100 FRW pour nit travail 
jonrnalier. 

l ISIIil lls m'.l. I\ ll)mn llll l tin'tic 0 ,;, tell 
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Par COIl+IIItIet.t illn'est pads ,Lurprciwmuc till,-Si f sedLi noibret ic.ls gen+s tournent 
vets lc st'cieur 	uibii poili rechc.rcicr des cuphu,s Iuritat, mlrc'iri d I:iviilide Kigali
OCI ! CI'Oi Ck.ciuo0Iue est c 'tuc011Ci'o IloilLd's SiL'IIes LieS,:lCt r 'to+'. faiblesse dtant 

S ItitisljI ulIC ibr"inic CstdO1l1e itle,ill +ieco. c,,rluCr :()1ti I I LtiI t' , 1 acILieli me lit en train
de regresscr \oirc C 'stgl1er. A LISN,Ic liO.' Oll iliI avec',,tilat1 turbaili, ies mauMIX 
sociatX qui cii iCekulet IC pIUS SOLl. erc, prdtit tics horioI, obscurs. 

Les sOCLti e 	 p'omou0oivoI' issallc din scCiciir iloi-aIgric tiI InilieL ruial 
ciaus sirisoueni ienc paS hVirc ,dS de, proeraiic sLi',arLici,nrcsuiVeul pas Au ddpart,

onl pouirrait 'oriculc'ter par la proilcoijol dtIIic 'roi.Ssac UrbaieJii plus dtcentralisde. Ceci
pourrait CertaiclicillIi coiribuer 'iI c:rccItion ti'ciiloisLuI seraient plus 	procies de la
popuiatiOn agricoic, L-1IrMcritiii vIr lI:-mmc .' hcau.oup pilus ie1iutrnagCs tiegarder tinpied dans Lagriluir cclI'autre dari, ICstittirt ll'-,i colc tic I'collotllic. Pilus tie telles 
OppotLllits 1(i-nict1toCics cio, uillc 

pOLIIr CeLIX Ltui ,011 pris dans i'&cau.
 

soilt c1oienc,, 	piu, VtillCilt position penliallente 

Pour driCcr "Iralier LIl SN,\Mcilic d'ac+'r(cincn,>CLl 1)11S decerittalisl.ii faudra 
beaIuCoup ie cK'cciV\Itc c1 Le bcut ,oiocmc dc lapart tics awtotiies centtrailes et locales. La 
creation ties d'i S tICi,IsCe ics, ruraics se dansOpIlIrcucins 	 cli i petit faire ie secteir
agricoic. Patr eemple, ]'introducuiotics lechniuitw, d,:prlduction aricole itmcliores qui
utilisent hatcto p tic mainl (L0i ticstd'ouCln'c 	 tij ocinccnic rcndcruents itt.:ressatts petit
otfrir ;Ili\ .ienes I'lpor nitt.: dc re,,ti theii u ,., Jn peu atussi crer ties opportunitds
&cofllliiitiLies diiS Ic scteur nocc- Wrcioic tIiiS itsIVcUconi crles avcC IC travail publijue,
dans 	Ics entrepriss. otilics l,ildt crics rtalc,,. I.C rra \ail dans I'infrastructiurc ptblitule

est iilittssaiit. stllilfl pCldillt ICS 'c. tic F'agciculiuie, i caise ties etnplois
Iectt r01ItCs 

cr,,,s et Il'irrLJccUnc struiic conic cc k, rotICs, 
 ic,puits, Ics &coles, les fosses 
dirrigittion, et 	Inaforictie. trista.L\ I le;c+peulVelurV donner LtutnieCes p cL soltition 
temnporaire aiuliaiijCe tieiCiplioi, jiiLt'ii 'dW iii OU deCsCIII'Ihis perManlenis SOnt CrdS Ott 
les revenuILs arcisagnic 

L.aIdeccntiricil, ties indcic, thui itiliStIc beaucouLp tie mainl d'oetive peuvent

cteer tics eniphnis erclarCl't iarlsletstss Cete seta
dall 'riris. poilitiqute inktressante
 
SLI'Out potur ICs ,i '£.r-icitusries (CVimIcic tc hrcascrits. ties industries qtui fabriquent des
 
Confitunres, tic 1. iicit'atnon tic pInIntjLIU,,' CSI Ial i llltlC 

I uIC qIt ii.ici ddt tIc,, et 


)(1s ne cc.'th. 	 d'industries 
enlenc LIM..l Itiiciit uit ic I, i , tic. iroduiis agricoles, qui


fiatl[ erll des pit cs I(tl ce.C1ic[hic i)L,p
'jOill, 
 s d tctLcucc tics coCiIs de transport.
linrasructuir lccessaiic et apprnpricc tS iriilp.tiiiiLe pour IC succ s tie cette 
polititjue, lis, tt.t d,h C; tII sItCC6S itu I caCe cicut du gotLivetnellent pour franchir 
les avantagCs eco.oCnntues natUrelles tic lInictropoie. 

L'i autre moen tie crer des imphois lon-cagricole permanents dans les zones
ruralt es iitd'ctncoriager 1i Croissan1ce tc, \ilk",secontdaircs. Des villes secondaires aux 

ici,scil icZones 'Liral,.s ctivl.s agriis rutcacs ii. activits non-agricoles urbaines. 
llstevieinICcnt le p)iht tie COncenIraitm tic, proegiianics de d~veloppecnent. Conline 
phlisleurs pro.rauc,iles d.pcntic tics lls Ci utriNcs pouIr leur succs, les villes 
secmindaires sto1itcssntiilles poLr ICSucce tic cihltuc Ptl) igrtnne.Eli gn&ale, on anticipe 
(ine les villes ,econdiaires aident ICdsh)cippecntiei tie faioti suivante: 

a) 	 cotme centre dl'approvisionlement en services et en biens commerciaux pour la region
rurale aux alentours 
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b) 	 cornme miarich- ccii Era! pour la i,.c on Rllra c 

C) 	 Ci0i11lliC CC1111ic d'ippi-miilICHlt~iittcL crCIACVS,ell iiifl'.,striicture C1ell main d'oeuvre 
nleeSSaireC 1)0111 ICS indU'.irlieN el Is clnNUNr~c 

d) 	 corn me ax\e dabii le sysimi de iran port. qLIi join t ics zones rurales et les aumtes 
CCe1treS tirhbainls 

e) 	 comme cen e iccomlrniaiiki des programmiies Lie &ieeloppenient 

CO C 
r'LiraLIX. (CCi I)olra (iltrir des op:,niiits a~mruatkx 

011n biii l d'xerCIiii)ICi onI niarci C dc' prVod LiiiS agricciles pouir atirer Ics rc~idents 
s pour Is diiiirs poicutiis 

Lies reeil d'aIltIOUr (Firidie,19 Ii. 

La Cr~hiioiri Cl I'Ce,ouaeiinl ide 11LAiciisankCdLie s xilies secozidaires PCeiveft dire 
asset cliers cii 1crilic de rcssolirces Iiiircl ci ilisiamVC. La selection Lies vilies 
dui prograirtLc dcivOind Line ALIud 1101boriict S le itreS iiC p)cu Ciii pas reissir 
commile \vi hexsCCnc~ c iqiities. L~aLcotidinaiion dui prormmme dui di~x'coppmenhdys 
des vilics do cire lies bion orpaniNCC liUllie'dc besOins Lics rcgioiis d'environnanies, 
comnie !a crois!,mnc des xii les depend die Iimsins sennemi frive spoiit'lie. 

Les Iis odies dxilatit I~juCs ,ui sunsCllcii ollsicicreS COIIe1 Line coindition 
tonidailicmi1ile pokin ec,ploiiirinimc-lllC d dCx cloppcmciii rurl1. HCie CcS xiilcs turissei le centre 
g6TmiajiimLc P is eslisseilicil CcuOnlicinel Ci poni I ccveloppeiiii dI'Lln marche 
flotixcan, Ci iussi0 Cl1urniselit des lienis cnri I" zon rtiraic ei I sysi~jn economiiqiie
na~tioiial. 11S ICM ila noi-,iircoles periianents dans Ies regionsaAdeit cr des cioplui 
rurales. Saiis des (ypiortiiites non-aLnriis dinis Is tones riirales, 1iiinigriion Mrbine 
va certainciueni comntiuer u'acc:roiire. 
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