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AVANT PROPOS 

Les adolescents âgés de 10 -19 ans sont au nombre de 3.799.078 dõapr¯s le 4ième  

RGP/H de 2012, soit 22,16% de lõensemble de la population du Niger. Les filles 

représentent 10,98% et les garçons 11,18%.  

Dans un monde axé sur les préoccupations des adultes les adolescents sont oubliés. 

Pour preuve, tr¯s peu dõinformations ou de donn®es sur cette cat®gorie de 

population tr¯s d®pendante existes. En dõautres termes la prise en compte des 

besoins de cette population dans la planification du développement est quasi 

inexistante, et met en péril leur existence.  

Cõest pour r®duire cet ®cart, en manque dõinformation que le bureau de UNFPA a 

jugé utile de rendre justice à cette frange importante de la population, en pensant à 

leur faire une place de choix dans le processus dõanalyse des donn®es du le 4ième  

RGP/H, et a propos® ¨ lõinstitut National de la statistique, qui a compris et accepté la 

cause, en proc®dant ¨ lõ®laboration des monographies r®gionales sp®cifiques sur les 

adolescents âgés de 10 -19 ans. 

Cette pr®sente monographie nõa nullement la pr®tention de couvrir tous les besoins 

en information liés aux adolescents , mais constitue plutôt une contribution à la 

connaissance de lõampleur des ph®nom¯nes sociod®mographiques, ®conomiques 

et culturels qui affectent leur condition de vie et qui ne permettent de réaliser leurs 

droits, réduisant du coup, leur chance pour réal iser leur plein potentiel.  

En effet, si les adolescents de chaque région du Niger sont en mesure de 

d®velopper leurs capacit®s, sõils ont lõacc¯s ¨ lõ®ducation et ¨ la sant®, y compris ¨ 

la sant® sexuelle et reproductive, et sõils trouvent des possibilit®s de réaliser les 

aspirations de leur vie par le biais dõemplois d®cents lorsquõils atteindront lõ©ge 

dõaller en activit®, il nõa aucun doute, cõest lõensemble du Niger qui conna´tra un 

développement durable harmonieux.  

Cõest pour toutes ces raisons aussi, que lõUNFPA a trouv® n®cessaire dõaider ¨ la 

production des données sur les adolescents de toutes les huit régions du Niger, à 

travers des monographies et donc de donner plus de chance aux besoins de ces 

adolescents dõ°tre pris en compte dans la planification du développement du 

Niger.  

Le Fonds des Nations Unies pour la Population saisit pour lõoccasion pour remercier le 

Royaume de la Norv¯ge qui a bien voulu accept® de financier lõinitiative ¨ travers 

les fonds NORAD et ont permis de disposer de cette mono graphie ainsi que lõInstitut 

National de la Statistique qui a mobilisé les Experts ayant réalisé cet important travail.  

Monique CLESCA  

Représentante  

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)  
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RESUME 

On  dénombre  dans la région de Dosso  en 2012 , 464 705 individus de 10 -19 

ans ; soit 227 576 garçons  et 237129 filles. Cet effectif vaut  12% de lõensemble 

des adolescents du Niger . Ils résident pour 91 % milieu rural. La structure par 

âge met en exergue la prédominance des 10 -14ans, soit plus de 55% des 

adolescents. Lõ®volution du poids des adolescents dans la population globale 

révèle  entre 1988 et 20 01, une augmentation  nette de 3%. Les adolescents 

vivent en union pour plus de 50% à partir de 18 ans. Les adolescentes sont 

m¯res aussi en milieu rural quõen milieu urbain avec des taux de fécondité 

respectifs de 128 et 103  pour mille.  

LõEsperance de vie ¨ 10 ans est de 61,4 ans contre 53 ans à 19 ans, le risque 

de mourir est plus élevé chez les adolescentes comparées aux adolescents 

du fait probablement de l a mortalité maternelle.  

Par rapport au mouvement migratoire, seulement 6 % ont c onnu une 

migration durée de vie . 

Plus de 50% des adolescents vivent dans les ménages de leurs parents 

biologiques, ils sont rarement chefs de ménage s, très souvent sans aucun l ien 

de parent® avec le chef de m®nage m°me si lõon constate quõune grande 

partie des adolescentes sont épouses déjà (surtout les filles, 99,7% des 

époux/épouses du chef de ménage) du chef de ménage. On en rencontre 

également des neveux et nièces, ou des ad olescents vivant dans un ménage 

o½ ils nõont aucun lien de parent® avec le chef de m®nage. Les orphelins sont 

rares dans la population des adolescents de la région de Dosso, soi t 

seulement 15,8% de lõensemble. Toutefois, Seulement 47,6% des adolescents 

savent lire et ®crire dans une langue. En milieu rural cõest seulement 44,9 % 

contre 75,2% en milieu urbain. Les filles sont moins alphabétisées que les 

garons. Ils nõont un niveau dõinstruction quõ¨ hauteur de 60%, dont 42,2% ont 

un niveau primaire, et 8,7%  un niveau secondaire. Par contre, seulement 35,1 

% des adolescents de la région fréquentent actuellement.  

La situation des adolescents par rapport ¨ lõactivit® ®conomique est tout 

aussi précaire. En effet, 40% des jeunes de 10 -19 ans se déclarent occupés en 

2012. Ils sont aussi très souvent scolaires (35%). Les adolescentes femmes au 

foyer font 14 % de lõensemble des adolescents
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Introduction Générale  

Environ une personne sur 6 dans le monde est un adolescent,  autrement dit, 

on compte 1,2 millia rd dõindividus dans le monde qui ont un âge compris 

entre 10 et 19 ans . Appel® adolescence, cette tranche dõ©ge est la plus 

décisive dans la préparation (étude, apprentissage de métier etc.) de la 

personne à la vie adulte. Cependant partout dans le monde en général, e t 

particulièrement dans les pays en développement , elle cède prématurément 

la place à la vie adulte . Des adolescents de tout âge interviennent  dans la 

production économique et même  pire, dans la procréation  résumant ainsi 

des statistiques sombres . On note  au plan de la procréation que, la part de 

l'indice synthétique de fécondité attribuée aux adolescentes est de 16 % en 

Afrique centrale, 13% en Afrique de l'Est et 12% en Afrique de l'Ouest (Kuate -

Défo, 1998). Les grossesses d'adolescentes représentent plu s de 20 % de la 

totalité du taux de fécondité en Afrique subsaharienne (Banque Mondiale, 

1999). Autrement dit, sur cinq (5) femmes en grossesse, une est adolescente. 

On relève également, dans certaines régions du monde (Niger, Pakistan)  que 

beaucoup dõadolescent es (environ deux (2) femmes sur trois (3) ), ne sont pas 

instruites et nõont pas acc¯s au syst¯me ®ducatif, les limitant ainsi à  

développer des compétences qui leur seront nécessaires pour trouver un 

emploi  pour la vie adulte . Par ailleurs, on enregis tre des effectifs importants 

dõadolescents qui travaillent dans divers  domaines et dans  des conditions 

souvent difficiles . Dans le contexte du Niger, la condition de lõadolescent est 

particulièrement critique. Il est le plus souvent , soit utilisé dans les travaux 

agricoles, soit donné en mariage au d®pend de lõ®ducation et de la 

préparation à  la vie adulte.  En réponses , plusieurs politiques et programmes  

ont ®t® ®labor®s et mis en ïuvre.  On dénombre entre autres mesures prises 

en faveur de lõadolescent, la scolari sation gratuite et obligatoire jusquõ¨ 16 

ans, lõinstitution de lõ©ge l®gal du mariage ¨ 18 ans pour les filles, lõint®gration 

du syst¯me de gestion communautaire des ®coles, lõinternat pour certaines  

écoles en zone difficile  ; etc.  

Pour évaluer le s effets de toutes ces interventions, il est n®cessaire quõune 

®tude exhaustive soit r®alis®e ¨ lõ®chelle nationale pour avoir la situation des 

adolescents sur un plan complet de leurs conditions  de vie , et à un niveau 

géographique réduit pour mieux lõappr ofondir. Cõest en effet, lõobjet de cette 

étude intitulée «  monographie régionale des adolescents  » (région de Dosso).  

 



 

2 

Lõobjectif global de cette ®tude est de faire lõ®tat des caract®ristiques 

sociodémographiques, socioculturelles et socioéconomiques des adolescents 

résidents de la région de Dosso . On tentera  spécifiquement  sans être 

exhaustif,  de déterminer leur effectif , leur âge , leur fécondité , leur statut 

matrimonial , leur scolarisation, leur situation dõactivit® ainsi que leur 

mouvement (naturel et M igratoire) , etc . 

Les analyses sõarticulent autour de cinq chapitres dont le premier pr®sente le 

contexte de la région en rapport avec la situation des adolescents et les 

d®marches m®thodologiques de lõ®tude. Le second chapitre porte sur lõ®tat 

et la struct ure de la population des adolescents . Le chapitre trois (3) étale les 

caractéristiques sociodémographiques des adolescents . Le chapitre quatre 

(4) fournit les caractéristiques socioculturelles des adolescents, tandis l e 

chapitre cinq (5) renseigne leurs ca ractéristiques  économiques . 
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Chapitre 1  : Contexte et aspects méthodologiques  

On y traite du contexte de la région de Dosso en rapport  avec  les 

adolescents, des aspects méthodologiques en défini ssant quelques concepts 

et la démarche  dõanalyse. 

1.1 CONTEXTE REGIONAL 

La r®gion de Dosso est situ®e ¨ lõextr°me Sud-Ouest du Niger, entre les 

latitudes Nord 11°50 et 14°40 et les longitudes Est 2°30 et 4°40.  Elle est 

limitée  au Nord et ¨ lõOuest par la R®gion de Tillab®ry, au Sud-Ouest par la 

République Populaire du B®nin, ¨ lõEst par la R®gion de Tahoua et, au Sud-Est 

par la  République Fédérale du Nigeria.  Elle couvre une superficie de 31 000 

km², soit 2% du territoire national. La loi 2002 -012 du 11 juin 2002 portant sur la 

décentralisation  la déco upe en h uit (8) Départements  : Boboye, 

Dogondoutchi, Dosso, Gaya, Loga, Dioundiou, Falmey et Tibiri (Doutchi)  ; 

Cinq (5) c ommunes Urbaines  : Birni NõGaour®, Dogondoutchi, Dosso, Gaya et 

Loga  ; Trente Huit (38) Communes Rurales. Au plan de lõorganisation 

co utumière , la Province  (Dosso) englob e lõensemble du D®partement de  

Dosso et subdivisée en 10 Secteurs  : Dosso, Farrey, Gollé, Mokko I, Mokko II, 

Sambéra, Tessa, Tiangalla, Tombokoirey I et Tombokoirey II  ; Quinze (15) 

Cantons  dont : 3 à Boboye  : Birni NõGaouré, Harikanassou et Koygolo  ; 3 à 

Doutchi  : arewa, Takassaba et Tibiri  ; 3 à Loga  : Loga, Sokorbé, Falwel  ; 6 à 

Gaya  : Bana, Dioundiou, Gaya, Karakara, Yélou et zabori  ; trois (3) 

Groupements peulhs dans le département de Doutchi  : Guéchémé, Togone 

et Tibiri  et Mille Trois Cent Trente Huit (1338) villages administratifs.  

Sur le plan économique, a u niveau national, Le PIB par habitant est passé de 

124 600 FCFA en 2000 à 212 500 FCFA en 2012, soit une augmentation de près 

de 70 %. Les principales activité s économiques de la région de Dosso 

reposent sur lõagriculture, lõ®levage, le commerce, lõartisanat et lõexploitation 

des ressources forestières.  Le système de production agricole à Dosso est 

essentiellement extensif et fortement dépendant des aléas climat iques à 

lõinstar de toutes les r®gions du Niger.    

Sur le Plan démographique, la population âgée de moins de 15 an s fait de 

49,5 %, à peu près  une personne sur deux. Les adolescentes représentent  

41,98 % de la population des femmes en âge de procréer à Do sso tandis que 

les adolescents  de la région de Dosso  représentent 2,92%  de lõensemble des 

adolescent s du Niger. Par ailleurs, le taux dõaccroissement intercensitaire 

(2001-2012) est de 3,9 % pour le niveau national, et 2,7% pour la région de 

Dosso. 
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Comme po ur toutes les autres régions du Pays, le cadre l égitime  de 

procréation est le mariage, on assiste à une pr®cocit® de lõ©ge au mariage. 

Lõ©ge m®dian au premier mariage est de 27,8 pour les hommes et de 19,9 

pour les femmes  (région de Dosso) . Selon le Résultats de lõEDSN MICS 2012,  Le 

niveau de fécondité globale de la région est de 7,5  à Dosso enfants en 

moyenne par femme contre 7,6 enfants pour le niveau national.  La 

proportion dõadolescentes ayant d®j¨ commenc® leur vie f®conde est 

passée de 32,2 % en 2006  à 33 % en 2012.  

La  forte fécondité est due à la non scolarisation de ces jeunes filles ( en 2001, 

¨ Dosso, lõISF des femmes qui ont fr®quent® lõ®cole coranique ®tait de 7,64 , 

lõISF des femmes sans niveau dõinstruction ®tait de 7,08), au maintien des 

val eurs traditionnelles, au mariage précoce, à la pauvreté, le statut inferieur 

de la femme au sein du couple et à la faiblesse de la prévalence 

contraceptive, en particulier les méthodes modernes qui, en 2000, était 

seulement pratiquée par 4,6% des femmes ni gériennes.  

En ce qui concerne la répartition spatiale de la population, selon les résultats 

du RGP/H  2012 la population totale de la Région de Dosso es t estimée à 

2 037 713 habitants . Répartie comme suit  : le département de Dosso arrive en 

tête avec une p opulation estimée à 492560 habitants (24,17%) suivi du 

département de Dogondoutchi avec 372473 habitants (18,28%) , le 

département de Tibiri (Doutchi) enregistre 270016 habitants (13,25%), le 

département de Gaya enregistre 261638 habitants(12,84%), le Dépa rtement 

de Boboye 252597 habitants (12,40%), le Département de Loga 175543 

habitants (8,61%) et le Département de Dioundiou 109615 habitants (5,38%) et 

Département de Falmey  qui enreg istre 103271 habitants (5,07%). Soit une 

densité moyenne de 63,3 habitant s/km² (RGPH 2012).  

Figure 1 : Carte de la région de Dosso 
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1.2. ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Cette section se structure en deux points  : la définition des concepts et la 

démarche d õanalyse. 

1.2.1. DEFINITION DES CONCEPTS 

¶ Lõadolescence 

LõOMS consid¯re que lõadolescence est la période de croissance et de 

d®veloppement humain qui se situe entre lõenfance et lõ©ge adulte, entre les 

âges de 10 et 19 ans. Elle représente une période de transition critique dans 

la vie et se caractérise par un rythme important de croi ssance et de 

changements  (OMS, 2015) 

¶ Nuptialité  

Selon le dictionnaire démographique multilingue de Louis Henry (1981), 

çlõ®tude de la nuptialit® comprend essentiellement celles des ph®nom¯nes 

quantitatifs r®sultant directement de lõexistence, au sein des populations, des 

mariages ou unions l®gitimes, cõest-à -dire dõunions entre individus de sexes 

différents, instaurées dans des formes prévues par la loi ou la coutume, et 

conférant aux individus en cause des droits et obligations particulières». Selon 

cette d®finition, lõ®tude de la nuptialit® regroupe donc celle des premiers 

mariages (mariage des célibataires), celle des ruptures de mariage (par 

divorce ou par veuvage) et celle de la polygamie. Cõest la variable ç état 

matrimonial  » ou « situation matrimonia le è qui d®termine la situation dõun 

individu par rapport au mariage, qui est le plus souvent utilisée pour 

appréhender la nuptialité.  

¶   État matrimonial  

La variable état matrimonial  se r®f¯re ¨ la situation dõun homme ou dõune 

femme par rapport au mariage . Les modalit®s quõon attribue g®n®ralement 

à cette variable sont  : célibataire, marié (e), divorcé (e) et veuf (ou veuve). Il 

arrive cependant dans les études au sein des sociétés où la polygamie est 

pr®sente, de sõint®resser au nombre dõ®pouses des hommes mariés ou bien 

au nombre de coépouses des femmes vivant en régime polygamique. Dans 

les milieux o½ des unions non l®galis®es sont tol®r®es, on sõint®resse aux 

individus qui vivent en concubinage ou union libre ou encore union 

consensuelle. Les modalités de la variable état matrimonial  peuvent donc 

°tre ®largies en fonction des objectifs vis®s par lõ®tude. 

¶  Célibataire  
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La définition de célibataire retenue lors du dénombrement général de la 

population du 4ème RGPH -2012 est toute personne qui ne sõest jamais 

mariée.  

¶  Mariage  

Le mariage est lõunion de deux personnes de sexes oppos®s selon la loi, la 

religion ou la coutume dõun groupe social ou dõun pays. Il existe ainsi plusieurs 

types de mariages  : mariage civil (c®l®br® par lõautorit® civile), coutumier 

(cé lébré selon les règles coutumières) et religieux (célébré par un 

représentant de la religion, un imam chez les musulmans ou un prêtre chez les 

chrétiens catholiques par exemple). Le plus souvent, pour être complet, le 

mariage doit revêtir à la fois ces tro is formes. Parallèlement à ces trois formes 

de mariage, dõautres formes de mariage telle que les unions libres ou 

consensuelles sans intervention dõaucune autorit® civile, religieuse ou 

coutumière (communément appelées concubinages) existent. Ces genres 

dõunions sont considérés comme illégaux dans plusieurs pays musulmans dont 

le Niger. Dans certaines sociétés, on pratique le lévirat qui consiste à marier la 

veuve dõun d®funt ¨ un membre pr®f®rentiel de sa famille. 

¶ Divorce  

Le divorce est la dissolution du m ariage par rupture dõunion entre ®poux 

survivants. Lõhomme peut ainsi divorcer dõavec son ®pouse ou la femme 

dõavec son ®poux. La modalit® ç divorcé  » cause des problèmes dans les 

pays où la polygamie est autorisée. En effet, un homme qui a plusieurs 

femme s, peut divorcer dõavec une ou plusieurs de ses femmes, tout en 

restant mari® aux autres. Ce qui nõest pas possible pour la femme, qui devient 

automatiquement divorc®e d¯s que le contrat de lõunion conjugale avec 

son époux est rompu.   

¶ Veuvage  

Le veuvage es t la dissolution du mariage par décès du conjoint. Un homme 

dont lõ®pouse est d®c®d®e est veuf et une femme dont lõ®poux est d®c®d® 

est veuve. Tout comme dans le cas du divorce, le veuvage des hommes est 

très mal saisi car si un homme qui a plusieurs femme s, arrive à perdre une, il 

ne devient pas automatiquement veuf. Ce qui nõest pas possible pour la 

femme qui devient automatiquement veuve après le décès de son époux.  

¶ Taux de fécondité des adolescents  

Il indique le nombre de naissances vivantes survenues a u cours des 12 

derniers mois pour 1000 adolescentes de 12 -19 objets de cette étude.  Il est 

obtenu pour un groupe dõ©ge donn® des adolescentes  en rapportant le 
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nombre de naissances survenues au cours des 12 derniers mois issues de ces  

adolescentes  au nombre  dõadolescentes de ce groupe dõ©ges. 

¶ Taux global de fécondité générale chez les adolescentes (TGFGA)  

Cõest le nombre de naissances vivantes pour 1000 adolescentes.  Il est obtenu 

en rapportant les naissances des douze derniers mois ¨ lõeffectif des 

adolesc entes.  

 

¶ Taux spécifique par âge chez les adolescentes (TFA(x))  

Il indique le nombre de naissances vivantes chez les adolescentes pa r âge 

pour 1000 adolescentes. Il  est obtenu par âge donné des adolescentes , en 

rapportant les naissances vivantes des douze d erniers mois  issues des 

adolescentes dõun ©ge (x) ¨ lõeffectif du m°me ©ge. 

¶ Parité moyenne des adolescentes par âge (PMA)  

Elle indique le  nombre moyen dõenfants n®s vivants par âge des 

adolescentes. Elle est obtenue en faisant le rapport du nombre dõenfants nés 

vivants issues des adolescentes dõun ©ge donn® par lõeffectif de la 

population adolescente d u même âge.  

¶ Taux brut de mortalité  

Le taux  brut de mortalité est le nombre de décès pour 1000 habitants , au 

cours dõune année donnée.  

¶ Migration  

Au sens du RGP/H-2012, la migration est saisie au niveau départemental et 

concerne toute personne qui a fait un d®placement dõun d®partement ¨ un 

autre ou entre le Niger et un autre pays,  en ayant fait, ou ayant lõintention de 

faire au moins six mois dans son lieu de de stination.  

¶ Migrant  

Dans le cas sp®cifique du recensement, il sõagit de tout individu qui aura 

changé de résidence à un moment ou à un autre. Autrement dit tout individu 

qui a effectué une migration au sens du RGP/H 2012.  

¶ Non -migrant  

Cõest un individu qui nõa pas effectu® de changement de r®sidence, son lieu 

de résidence lors du recensement est égal à son lieu de naissance est aussi 

égal à son lieu de résidence antérieure, toute chose égale par ailleurs.  

¶ Migration durée  de vie  
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Les migrants durés de vie inte rrégionale sont des individus qui ne résident pas 

dans leurs régions de naissance. À travers eux, on appréhende les 

mouvements de population dõune r®gion du Niger ¨ une autre. 

¶ Ménage ordinaire  

Un ménage ordinaire  est un ménage constitué de personnes appare ntées ou 

non, qui vivent habituellement ensemble, partagent le repas préparé sur le 

même feu, gèrent en comm un tout ou une partie de leurs ressources et 

reconnaissent lõautorit® dõune seule personne qui est le chef de m®nage. 

¶ Ménage collectif  

Un ménage est  collectif  lorsque la gestion des biens nõest pas commune et les 

membres ne reconnaissent pas lõautorit® dõune personne comme chef de 

ménage.  

¶ Les Sans Abris  

Les sans-abris  sont des individus qui ne dispose nt pas dõune habitation. 

¶ Résidents présents  

Ce sont  les personnes qui résident habituellement dans le ménage et qui 

étaient présentes lors de la nuit de référence (nuit précédant le passage de 

lõagent recenseur dans le m®nage) ; également, les personnes présentes lors 

de la nuit de référence , qui se sont i nstallées dans le ménage depuis moins 

de 6 mois avec lõintention dõy rester plus de 6 mois.  

¶ Résidents absents  

Ce sont les personnes qui résident habituellement dans le ménage et qui 

étaient absentes lors de la nuit de référence, et ceci depuis moins de 6 mois. 

¶ Visiteurs 

Ce sont les personnes qui ne résident pas habituellement dans le ménage 

mais qui y étaient présentes lors de la nuit de référence, et ceci depuis moins 

de 6 mois.  

¶ Situation de résidence  

La situation de résidence  permet de distinguer les mem bres effectifs dõun 

m®nage et les personnes qui nõen font pas partie. Lors de lõanalyse des 

données, cette caractéristique permet de déterminer la population de droit 

composée des résidents présents et absents et celle de fait constituée par les 

résidents présents et les visiteurs.  

¶ Rapport de masculinité  



 

9 

 Cõest le rapport (en pourcentage) de lõeffectif de la population masculine à 

celui de la population f®minine. Il exprime ainsi le nombre dõhommes pour 

100 femmes.  

¶ Éducation  

Selon le dictionnaire Larousse, éducation signifie  : action de développer les 

facultés physiques, intellectuelles et morales. Ce concept a évolué et on 

assimilait lõ®ducation ¨ la scolarisation. On distingue trois formes dõ®ducation, 

qui sont  : lõ®ducation formelle, informelle et non formelle.  

¶ Éducation formelle  

Cõest lõenseignement structur® des connaissances ¨ travers un syst¯me 

national des écoles préscolaires, primaires, secondaires, supérieures et 

professionnelles. Ainsi deux sous concepts se dégagent à savoir la 

fréquentation scolai re et le niveau dõinstruction. 

¶ Éducation non formelle  

Il s'agit de l'enseignement et de la formation hors du système scolaire formel 

et visant à promouvoir des connaissances mais sans conduire à des 

qualifications formelles ou à des diplômes.  

¶ Alphabétisat ion  

 Lors du RGPH-2012, est reconnue comme alphabétisée toute personne âgée 

de 6 ans ou plus sachant lire, écrire et comprendre une langue quelconque 

(arabe, français, haoussa, etc.). Toute personne qui a suivi un enseignement 

coranique et qui sait lire et  écrire en arabe est aussi considérée comme 

alphab®tis®e. Ce concept a ®volu® vers celui dõçalphab®tisme ou 

dõanalphab®tisme fonctionnelè qui se d®finit comme la situation dõune 

personne «qui du point de vue fonctionnel, ne peut se livrer à toutes les 

acti vit®s qui requi¯rent lõalphab®tisme aux fins dõun fonctionnement efficace 

de son groupe ou de sa communauté et aussi pour lui permettre de 

continuer dõutiliser la lecture, lõ®criture et le calcul pour son propre 

développement et celui de la communauté». (U NESCO, 1978).  

Lõalphab®tisation ou alphab®tisme est donc la capacit® pour une personne 

de lire et dõ®crire, en le comprenant, un expos® simple et bref de faits en 

rapport avec sa vie quotidienne.  

¶ Taux dõalphab®tisme  

Cõest le pourcentage de la population de 6 ans et plus qui sait lire, écrire et 

comprendre une langue quelconque. Pour d®signer lõalphab®tisme, on utilise 

couramment le terme «  alphabétisation  ». 
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¶ Taux dõanalphab®tisme  

Cõest le pourcentage de la population de 6 ans et plus qui ne sait ni lire, ni 

écrire dans une langue quelconque.  

¶ Scolarisation  

 Cõest le ç processus qui consiste ¨ doter des enfants et des jeunes de 

connaissances dans le cadre du syst¯me dõenseignement formel è (Kobian®, 

2006). Cõest donc la fr®quentation dõun ®tablissement scolaire par un enfant 

dõ©ge scolaire. Il comprend ainsi la fr®quentation scolaire qui est le fait dõ°tre 

ou non dans une structure dõenseignement pendant la p®riode du 

recensement et lõacc¯s ¨ lõenseignement qui diff®rencie les personnes 

scolarisées de celles  qui ne le sont plus ou qui ne lõont jamais ®t®.  

¶ Population scolarisable ou en ©ge dõ°tre scolaris®e  

Elle regroupe lõensemble des jeunes en ©ge officiel dõaller ¨ lõ®cole. Elle est 

utilisée comme dénominateur pour le calcul des taux de scolarisation. Les  

groupes dõ©ges des populations scolarisables correspondant aux cycles de 

lõenseignement au Niger sont : 

Á 3-5 ans pour le préscolaire  ; 

Á 7-12 ans pour lõenseignement primaire ; 

Á 13-16 ans pour le premier cycle de lõenseignement secondaire ; 

Á 17-19 pour le seco nd cycle de lõenseignement secondaire 

Á 20-24 ans pour le supérieur (LOSEN, 1998).  

¶ Taux brut de scolarisation (TBS) 

Cõest le rapport de lõeffectif de la population scolaire dõun cycle 

dõenseignement donn®, quel que soit leur ©ge, ¨ lõeffectif de la population 

scolarisable de ce cycle. Il peut donc être supérieur à 100.  

¶ Fréquentation scolaire  

 çLa fr®quentation scolaire est la fr®quentation dõun ®tablissement agr®®, 

public ou privé, pour y faire des études structurées, à un niveau quelconque 

dõenseignement ¨ la date du recensement, ou, si le recensement a lieu 

pendant les vacances scolaires de fin dõann®e, durant la derni¯re ann®e 

scolaire» (Nations Unies, 1998).  

¶ Taux de fréquentation  
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Le taux de fréquentation se défini t comme le rapport entre le nombre 

dõadolescents dõune cat®gorie1 donnée qui fréquentent un établissement 

scolaire (cõest ¨ dire ayant r®pondu quõils sont ®l¯ve ou ®tudiant au moment 

du recensement) et le nombre total des adolescents de la catégorie. Il est 

exprimé en pourcentage.   

¶ Niveau dõinstruction   

Cõest le plus haut degr® dõenseignement atteint ou le plus grand dipl¹me 

obtenu par une personne. ë la diff®rence de lõalphab®tisation, lõinstruction 

renvoie au syst¯me formel et est ®chelonn®e en degr®. Cõest ainsi que lõon 

distingue les niveaux dõinstruction  : préscolaire, primaire, secondaire (1er et 

second cycle) et supérieur.  

¶ Population active  

Cõest lõensemble des personnes des deux sexes qui fournissent la main 

dõïuvre pour la production des biens et des services pendant une p®riode 

de référenc e donnée (en général 6 mois). La population active comprend la 

population active occupée , les chômeurs  et ceux qui sont à la recherche du 

premier emploi . 

¶ Population active occupée  

Cõest lõensemble des personnes des deux sexes en ©ge de travailler qui ont 

travaillé au moins deux mois pendant la période de référence 6 mois.  

¶ Chômeur  

Est ch¹meur, toute personne qui nõa pas travaill® pendant la semaine de 

référence ou qui a travaillé moins de trois jours durant cette semaine, mais qui 

recherche un emploi.  

¶ Cher cheur d u premier emploi (CPE)  

Ce sont les personnes  qui sont à la recherche de leur premier emploi.  

¶ Taux de chômage des adolescents  

Cõest le rapport entre la population des adolescents de  15-19 ans au 

chômage  (chercheurs du premier emploi et les autres ch ômeurs)  et la 

population  active (actifs occupés, chercheurs du premier emploi et les autres 

chômeurs) des adolescents de  15-19 ans. 

¶ Taux dõactivit® des adolescents  

                                            

1
 Elle peut °tre par exemple lõ©ge, le sexe, le milieu de r®sidence, le d®partement, etc. 
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Il représente le rapport entre la population active de 15 -19 ans sur la 

population totale  de 15-19 ans 

Taux dõactivit® des adolescents =   

 

¶ Situation dans lõemploi des adolescents  

Elle permet de voir la situation dans lõoccupation et concerne les adolescents 

de 10-19 ans qui ont d®clar® quõils sont occup®s. Le rappel des d®finitions des 

types d e situation dans lesquelles se retrouvent les adolescents est nécessaire. 

Lõapprenti apprend un m®tier dans une entreprise et il nõest pas r®mun®r®. Il 

peut percevoir un montant qui lui servira de frais de transport mais non 

considéré comme un salaire car,  il nõest pas embauch® (cas de ceux qui sont 

en service civique). Un indépendant est celui qui exploite sa propre entreprise 

et qui exerce pour son propre compte et nõemploie aucun salari®. Lõaide 

familial travail pour lõentreprise familiale sans °tre r®munéré. Le travailleur à la 

t©che cõest quelquõun qui exerce une activit® et il est pay® ¨ la t©che.  

1.2.2. DEMARCHE D'ANALYSE  

Dans cette  étude, le 4ème RGP H-2012 est la principale source de données 

utilis®e pour lõanalyse des niveaux et des tendances des phénomènes socio -

économiques et  démographiques des adolescents (Structure, Éducation, 

Nuptialité, Fécondité , etc.). Toutefois, d es donn®es issues dõautres sources  

sont utilisées à d es fins de comparaison  et  de s tendance s. Lõ®tude porte 

essentiellement sur les adolescents âgés de 10 -19 ans. La démarche 

dõanalyse est de type descriptif et consiste dans un premier temps de  

présenter le niveau et la tendance des indicateurs des phénomènes.  Dans un 

second temps, une analyse différentielle est mise en  évidence au  moyen des 

tableaux croisés.  

Aussi, les analyse s sõeffectuent  aux niveaux régional et départemental  tout en 

mettant un accent sur la distinction entre le milieu urbain et rural. Un intérêt 

particulier est également port® ¨ lõanalyse par sexe afin de d®couvrir les 

réalités différentielles selon le genre.  

 

 

 

 

 

Population active de 15 -19 ans * 100 

Population totale  
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Chapitre 2 : Effectifs et structures des adolescents  

2.1       EFFECTIFS ET REPARTITION SPATIALE DES ADOLESCENTS 

Le chapitre 2 porte sur la répartition des adolescents suivant un certain 

nombre dõaspects. Il traite de la répartition spatiale des adolescents, par âge, 

sexe, milieu de r®sidence mais aussi de lõ®volution des effectifs entre 1988 et 

2012. 

2.1.1 EFFECTIF DES ADOLESCENTS PAR SEXE ET MILIEU DE RESIDENCE 

Cette partie donne le volume global de l a population des adolescents de la 

région par milieu de résidence selon le sexe.  

Tableau 01: Répartition des adolescents des ménages ordinaires par milieu de résidence selon le 

sexe. 

Milieu de résidence 

Masculin Féminin Total 

RM 

Effectif Proportion Effectif Proportion Effectif Proportion 

Urbain 20624 9,1 21282 9,0 41906 9,02 49,2 

Rural 206952 90,9 215847 91,0 422799 90,98 48,9 

Total 227576 100,0 237129 100,0 464705 100,00 49,0 

 

Le tableau 01  donne la répartition de la population  des a dolescents  de la  

région de Dosso suivant le milieu  de résidence  et le sexe. On y constate que, 

plus de 9 adolescents de la région de Dosso  sur 10 résident en milieu rural 

contre seulement 1 qui vit en milieu urbain (soit respectivement 91% et 9%). 

Cette proportion avoisin e le taux dõurbanisation de la r®gion, soit 8,9%. 

En analysant  le sexe par milieu de résidence, les proportions des adolescentes  

(filles) restent toujours supérieures à celles des adolescents quel que soit le 

milieu de résidence (environ 49% pour les adole scents contre 51% pour les 

adolescentes). Le rapport de masculinité, toujours inférieur à 100 quel que soit 

le milieu corrobore ce résultat.  

2.1.2 EFFECTIF DES ADOLESCENTS PAR SEXE, DEPARTEMENTS ET COMMUNES 

Comme au niveau régional, la population des adole scents est répartie aussi 

au niveau des différents départements suivant le sexe.  Le tableau ci -dessous 

en donne la distribution.  
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Tableau 02: Répartition de la population des adolescents des ménages ordinaires par 

département de résidence selon le sexe en effectifs et en pourcentage. 

Départements 

Masculin Féminin Total 

Effectifs Proportion Effectifs 

 

Effectifs Proportion 

BOBOYE 28545 12,5 30063 12,7 58608 12,6 

DIOUNDIOU 12517 5,5 12524 5,3 25041 5,4 

DOGONDOUTCHI 41713 18,3 44870 18,9 86583 18,6 

DOSSO 53762 23,6 56021 23,6 109783 23,6 

FALMEY 11832 5,2 12523 5,3 24355 5,2 

GAYA 29005 12,7 29756 12,5 58761 12,6 

LOGA 19071 8,4 19308 8,1 38379 8,3 

TIBIRI (DOUTCHI) 31131 13,7 32064 13,5 63195 13,6 

DOSSO 227576 100,0 237129 100,0 464705 100,0 

 

Sur 100 adolescents de la région de Dosso, environ 24 vivent dans le 

département de Dosso (23,6%), 19 dans la région de Dogondoutchi, 13 le 

sont respectivement dans les départements de Boboye, Gaya et Tibiri 

Doutchi (13,6%).  Ces départements les plus peuplées, abri tent plus de 80% de 

la population des adolescents. Le reste des départements (Dioundou, Falmey 

et Loga) se partagent 19% de  la population des adolescents de la région, 

avec moins de 10 % de la popu lation des adolescents chacun.  La 

composition des adolescen ts par sexe quel que soit le département reste 

auto ur des proportions nationales et régionales ( soit 49% hommes contres 51% 

femmes).  

2.2    REPARTITION PAR AGE ET SEXE DES ADOLESCENTS 

2.2.1 REPARTITION PAR AGE ET SEXE AU NIVEAU REGIONAL 

La population glob ale des adolescents  (10 -19 ans) du Niger dénombrée en 

2012 est de 3 870 394 adolescents dont 1 963 217 filles et 1 907 177 garçons , 

quant à  la régio n de Dosso, elle abrite 464 705  adolescents résidents des 

ménages ordinaires (dont 237129 filles et 227 576 garçons), qui représentent 

12% de lõensemble des adolescents du Niger. La population de Dosso se 

chiffre à 2  037 713 habitants. Les adolescents représentent environ 23% (22,8% 

exactement) de la population de Dosso, autrement dit, un peu plus dõune 

person ne sur cinq d e la population de Dosso est une  adolescente. Tandis 

que, la population âgée de moins de 15 ans est de 50,2% soit une personne 

sur deux. Ceci témoigne de l a jeunesse de cette population.  Le tableau  ci -

dessous en donne la distribution par âge e t sexe au niveau régional.  
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Tableau 03 : Répartition de la population des adolescents des ménages ordinaires par âges selon 

le sexe. 

âges 

Masculin Féminin Total 

Effectifs Proportions Effectifs Proportions Effectifs Proportions 

10 ANS 27495 12,1 28620 12,1 56115 12,1 

11 ANS 27266 12,0 26531 11,2 53797 11,6 

12 ANS 25562 11,2 26800 11,3 52362 11,3 

13 ANS 24336 10,7 24966 10,5 49302 10,6 

14 ANS 23019 10,1 23335 9,8 46354 10,0 

15 ANS 22553 9,9 22982 9,7 45535 9,8 

16 ANS 19553 8,6 21559 9,1 41112 8,8 

17 ANS 20140 8,8 21359 9,0 41499 8,9 

18 ANS 19979 8,8 21252 9,0 41231 8,9 

19 ANS 17673 7,8 19725 8,3 37398 8,0 

Total 227576 100,0 237129 100,0 464705 100 

 

La structure de la population des adolescents donne leur répartition par sexe 

et par âge. Ainsi, o n note à la lecture du tableau ci -dessus, quel que soit 

lõ©ge des adolescents (10-19 ans), la répart ition par sexe est similaire à celle 

de la population globale du pays, soit un peu plus dõune femme pour un 

homme (51% des adolescentes contre 49% des adole scents). Le rapport de 

masculinité corrobore ce constat de la supériorité numérique des femmes 

aux hommes. Il est indiqué par sa valeur, presque toujours inférieur à 100 quel 

que soit lõ©ge des adolescents except® les 11 ans, o½ il reste sup®rieur ¨ 100 

(103 exactement). Néanmoins, cet indicateur analysé par milieu de résidence 

fait ressortir une réalité relative. En effet, contrairement au niveau régional, en 

milieu urbain le rapport de masculinité est supérieur à 100 pour les âgés de 15 

ans, 17 ans et 18 ans. Ce fait sõexpliquerait par la ru®e des jeunes sur le milieu 

urbain, à ces âges pour y travailler  ; sa réciproque étant la faiblesse du 

rapport de masculinité très faible en milieu rural pour ces mêmes âges. La 

répartition par âge quant à elle, fait re ssortir une distribution quasiment 

homogène aux différents âges (10 -19 ans). Néanmoins, on remarque, une 

concentration aux premiers âges (10 -14 ans) et une relative réduction des 

proportions au niveau des groupes plus âgés (15 -19 ans) au niveau régional. 

Cette tendance est valable aussi pour le milieu rural, que pour le milieu 

urbain. Cependant dans ce dernier, on retrouve brusquement une proportion 

des 19 ans relativement forte (13% contre respectivement 8% pour la région et 

7,5 % en milieu rural). Lõexode rural serait encore une fois, le facteur explicatif.  

En général, on peut conclure que  ; les proportions relativement fortes aux 

âges jeunes (10 -14ans) sõexpliquent par la forte croissance d®mographique 

du pays soutenu par la forte natalité. Le rapport de masculinité à la 



 

16 

naissance est de 105 garçons pour 100 filles, il tombe en dessous de 100 sous 

lõeffet de la surmortalit® du sexe masculin et se maintient d®finitivement. Le 

rapport de masculinité obéit à cette théorie, excepté en milieu urbain ou 

sous lõeffet de lõexode rural, il se situe au-dessus de 100 au x âges moins jeunes 

(15-19 ans).  

2.2.2 REPARTITION PAR AGE ET SEXE AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS 

Le tableau  Annexe 01  donnant la répartition des adolescents par âge selon 

le sexe au niveau des départements . On y observe quel que soit le 

d®partement que la proportion des adolescents par ©ge d®croit avec lõ©ge 

en général. Néanmoins, on remarque souvent que les différences entre deux 

âges successifs sont négligeables et mêmes souvent inversées par rapport à 

la tendance générale. Cette structure est généralement observée aussi chez 

les hommes que chez les femmes.  

2.3 EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR SEXE  DES ADOLESCENTS  ENTRE 

1988 ET 2012 

A lõimage de la population globale, la population des adolescents a aussi 

évo lué entre 1988 et 2012.  

2.3.1  EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR SEXE DES ADOLESCENTS ENTRE 1988 ET 

2012 AU NIVEAU REGIONAL 

Le tableau ci -dessous donne lõ®volution de la population des adolescents 

entre 1988 et 2012.  

Tableau 04 : Evolution des effectifs par sexe  des adolescents  entre 1988 et 2012 au niveau 

régional 

Âges 

RGPH-1988 

Poids Masculin  % Féminin  % Ensemble  % RM 

10-14 ans 59498 53,5 51788 46,5 111286 54,6 114,9 

20 

15-19 44720 48,2 47976 51,8 92696 45,4 93,2 

Ensemble 104218 51,1 99764 48,9 203982 100,0 104,5 

RGP/H 2001 

10-14 ans 87513 51,5 82523 48,5 170036 50,2 106,0 

22,5 

15-19 80365 47,6 88455 52,4 168820 49,8 90,9 

Ensemble 167878 49,5 170978 50,5 338856 100,0 98,2 

RGP/2012 

10 -14ans 127678 49,5 130252 50,5 257930 55,5 98,0 

22,8 

15 - 19 ans 227576 49,0 237129 51,0 464705 100,0 96,0 

Ensemble 227576 49,0 237129 51,0 464705 100,0 96,0 
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En 1988 (voir tableau ci -dessus), la région de Dosso  comptait 203982 

adolescents qui valait 20% de la population totale de la région. Le 

Recensement Général de 2001, a dénombré une population résidente des 

adolescentes de 338856, soit 22,5 %  de la population résidente de la région. 

La dernière opération, celle du RGP/H 2012 , a estimé la population résidente 

des adoles centes des ménages ordinaires à 464705, un peu  plus dõun (1) 

résident sur cinq (5) est adolescent. Comme on le constate, en 24 ans, la 

population des adolescents de la r égion de Dosso a plus que doublé e, 

m°me si le poids relatif nõa r®ellement augment® que dõenviron 3%. Quel que 

soit,  lõann®e de recensement, on constate que le groupe dõ©ge 10-14ans est 

plus fourni que le groupe dõ©ge 15-19 ans. Cependant dans la structure par 

sexe de la population des adolescents, on constate quõen 1988 comme en 

2001, le rapport de masculinité donne plus  des garçons que des filles pour le 

groupe de 10 -14ans, tandis quõen 2012 quel que soit le groupe dõ©ge, on 

note plus de filles que de garçons.  

Conclusion partielle  

On dénombre ainsi dans la région de Dosso 464  705 adolescents dont 227  576 

adolescents de se xe masculin et 237129 de sexe féminin, soit 12% de 

lõensemble des adolescents du pays. Ils r®sident  pour 91 sur 100 en milieu rural 

contre 9 en milieu urbain. La structure par âge met en exergue la 

prédominance des 10 -14ans, soit plus de 55% des adolescen ts. Lõ®volution du 

poids des adolescents dans la population globale révèle une augmentation 

des proportions des adolescents dans la population. Elle était de 20% en 1988, 

22,5% en 2001 et 22,8 en 2012, soit une augmen tation nette de 3%
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Chapitre 3  : Caract éristiques sociodémographiques des 

adolescents  

Le chapitre 3 porte sur l es caractéristiques sociodémographiques des 

adolescents. Il aborde spécifiquement, la nuptialité des adolescents, leur  

fécondité, leur mortalité, leur mouvement migratoire et leurs  ca ractéri stiques 

sociales . 

3.1 NUPTIALITE DES ADOLESCENTS 

Lõadolescence est lõintervalle de la vie o½ sõenclenche la pubert®. Il est 

important de quantifier lõentr® en union des adolescents. Cõest ¨ cette t©che 

quõest destin®e cette partie. 

3. 1.1 ETAT MATRIMONIAL DES ADOLESCENTS  PAR AGE SELON LE SEXE 

Lõ®tat  matrimonial d®signe la situation d'une personne par rapport au 

mariage. Il  peut être célibataire (1), marié monogame (2), marié polygame à 

deux épouses (3), marié polygame à 3 épouses (4), marié polygam e à 4 

épouses ou plus (5), veuf (6) ou  divorcée (7).  

De lõanalyse du tableau Annexe 02 , il ressort quõau niveau r®gional, entre 10 

et 12 ans tous les adolescents quel que soit leur sexe, sont célibataires. Les 

adolescents, déjà entre 13 et 15 ans sont en couple, néanmoins dans des 

faibles propor tions (moins de 20%). A partir de 18 ans, on constate que plus 

de 50% des adolescents sont déjà en couple (Marié monogame ou 

polygame). On note par ailleurs, que les adolescents en couple sont 

majoritairement en mon ogamie, les veufs et divorcés étant très rares (moins 

de 1% par âge).  

Ce résultat au niveau global, cache des disparités entre sexe. En effet, 

contrairement à ce qui ressort au niveau régional, les adolescents sont 

célibataires à plus de 78% même si  ils c ommencent leur nuptialité aussi à 13 

ans. En outre, si au niveau r®gional, les adolescents ne sont c®libataires quõ¨ 

78,8%, les garçons eux le sont à 93%. Les adolescents en couple sont tout aussi 

majoritairement monogames. Ils sont très rarement veufs ou divorcés.  

Quant aux filles, elles sont majoritairement mariées déjà à partir de 16 ans, 

plus de 60%, alors quõentre 10-19, elles ont contracté le mariage à plus de 

33% contre 6% chez les garçons.  On note n®anmoins, quõelles sont dans la 

monogamie à plus de  50% aux  âges de 16 à 19 ans.  



 

19 

En g®n®ral, on constate une forte entr® en union dans lõensemble de la 

région, essentiellement alimentée par le mariage des filles. Les adolescents en 

couple sont majoritairement monogames , quand ils sont mariés, rarement en 

polygamie et t rès rarement veufs ou divorcés.  
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3.1.2 PROPORTION DES ADOLESCENTS  EN UNION PAR AGE SELON LE MILIEU DE 

RESIDENCE ET LE SEXE 

Tableau 05 : Répartition des adolescents des ménages ordinaires en union par âges suivant le 

mil ieu de résidence et le sexe. 

Âges 

Urbain 

Masculin 

 

Féminin 

 

Total 

 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Urbain 

10 ANS 0 0 0 0 0 0 

11 ANS 0 0 0 0 0 0 

12 ANS 0 0 0 0 0 0 

13 ANS 17 

 

347 95,3 364 8,0 

14 ANS 38 10,3 332 89,7 370 8,2 

15 ANS 33 10,7 276 89,3 309 6,8 

16 ANS 132 17,8 611 82,2 743 16,4 

17 ANS 148 21,2 550 78,8 698 15,4 

18 ANS 126 12,9 847 87,1 973 21,4 

19 ANS 139 12,9 941 87,1 1080 23,8 

Total 633 14,0 3904 86,0 4537 100,0 

Rural 

10 ANS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

11 ANS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

12 ANS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

13 ANS 481 7,4 6020 92,6 6501 7,1 

14 ANS 625 8,9 6432 91,1 7057 7,7 

15 ANS 929 8,6 9846 91,4 10775 11,7 

16 ANS 1810 12,8 12283 87,2 14093 15,3 

17 ANS 2357 13,7 14874 86,3 17231 18,7 

18 ANS 3762 18,8 16290 81,2 20052 21,8 

19 ANS 3638 22,5 12562 77,5 16200 17,6 

Total 13602 14,8 78307 85,2 91909 100,0 

Ensemble 

10 ANS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

11 ANS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

12 ANS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

13 ANS 498 7,3 6367 92,7 6865 7,1 

14 ANS 663 8,9 6764 91,1 7427 7,7 

15 ANS 962 8,7 10122 91,3 11084 11,5 

16 ANS 1942 13,1 12894 86,9 14836 15,4 

17 ANS 2505 14,0 15424 86,0 17929 18,6 

18 ANS 3888 18,5 17137 81,5 21025 21,8 

19 ANS 3777 21,9 13503 78,1 17280 17,9 

Total 14235 14,8 82211 85,2 96446 100,0 
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Dans la r®gion de Dosso, dõune part, sur 100 adolescents en union 85 sont des 

filles contre seulement 15 qui sont des garons. Dõautre part, 7 adolescent sur 

10, vivant en union ont  16 ans ou plus. Pour les âges inférieurs (10 -15 ans), ils 

font moins de 30% des adolescents en union. Cependant que l que soit lõ©ge, 

on constate que les adolescents en union sont pl us des filles, plus de 90%  

entre 10 -15 ans contre moins de 10% chez les garçons. Entre 16  et 19 ans, 

environ 4 adolescents sur 5 en union sont de sexe féminin.  

Quel que soit le milieu de rés idence, on constate lõentr® en union reste 

beaucoup plus précoce chez les filles que chez les garçons. De même, les 16 

ans ou plus font lõessentiel des adolescents en union, quel que soit le milieu de 

résidence. Dans les deux milieux , aux âges jeunes, les femmes sont plus 

concernées que les hommes, et les écarts se réduisent au fur et à mesure 

quõils avancent en ©ge. Si en milieu rural 85% des adolescents en union  sont 

des filles contre 15% des femmes, en milieu urbain 86% sont des filles contre 

14% des garons. Cette diff®rence sõexpliquerait par la prise en charge du 

mariage des jeunes garons par le m®nage en milieu rural tandis quõen milieu 

urbain , elle revient g®n®ralement ¨ lõadolescent. 

3.1.3 PROPORTION DES ADOLESCENTS  EN UNION PAR NIVEAU D'INSTRUCTION 

SELON LE SEXE 

Cette partie ®value lõentr® en union des diff®rents niveaux dõinstruction des 

adolescents.  

Tableau 06: Proportion des adolescents  en union par niveau d'instruction selon le sexe 

Niveau d'instruction   
Sexe 

Masculin Féminin Total 

Aucun Niveau 40,0 54,0 48,0 

Ecole Coranique 72,0 81,0 75,0 

Cours d'adulte 91,0 83,0 88,0 

Préscolaire 1,0 2,0 1,0 

Primaire 14,0 18,0 16,0 

Secondaire 1 28,0 41,0 33,0 

Secondaire 2 26,0 38,0 30,0 

Ecole Prof. Second. 1 58,0 58,0 58,0 

Ecole Prof. Second. 2 69,0 67,0 68,0 

Ecole Prof. Sup. 71,0 70,0 70,0 

Ens. Supérieur 71,0 68,0 70,0 

Education Non Formelle 78,0 73,0 77,0 

ND 0,0 1,0 1,0 

Total 32,0 41,0 37,0 
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Le tableau ci -dessus donne la proportion  des adolescents  dõun niveau 

dõinstruction donn® en union par rapport ¨ ceux dõun m°me niveau 

dõinstruction qui ne sont pas en union. On constate quõen g®n®ral, les 

adolescents qui sont plus en union sont ceux qui ont un niveau dõinstruction 

®ducation non formelle, un niveau sup®rieur, cours dõadulte, ®cole coranique 

et école professionnelle secondaire 1 et 2, plus de 50 sont en union. Le reste 

des niveaux y compris, ceux sans aucun niveau sont en union à moins de 

50%. Suivant le sexe, la m°me tendance se maintient m°me si lõon constate 

que pour les mêmes  niveaux  dõinstructions les filles sont plus en union que les 

garçons.  Notons enfin, que ce constat nõimplique nullement pas que 

lõinstruction est positivement corr®l®e ¨ lõentr® en union. Les niveaux 

dõinstructions majoritairement en union sont probablement plus ©g®s que 

celles qui ne sont pas en union.  

3.2 FECONDITE DES ADOLESCENTES 

Dans cette partie, les niveaux de fécondité des adolescentes sont mesurés à 

travers le taux de fécondité et la parité atteinte.  

3.2.1 TAUX DE FECONDITE DES ADOLESCENTES PAR AGE  SELON LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Tableau 07 : Taux de Fécondité des adolescentes par âge selon le milieu de résidence 

Âges 

Urbain Rural Total 

Effectif des 

adolescentes 

Taux de 

fécondité %0 

Effectif des 

adolescentes 

Taux de 

fécondité %0 

Effectif des 

adolescentes 

Taux de 

fécondité 

en %0 

12 ANS 464 6 9706 6 10170 6 

13 ANS 874 64 13070 63 13944 63 

14 ANS 1081 28 14090 42 15171 41 

15 ANS 882 46 15814 72 16696 71 

16 ANS 1563 100 15777 139 17340 136 

17 ANS 1145 127 16923 175 18068 172 

18 ANS 1322 184 17128 227 18450 223 

19 ANS 2311 138 14486 233 16797 220 

Total 9642 103 116994 128 126636 126 

 

En région de Dosso, suivant le milieu de résidence, on note une différence de 

f®condit®. En effet, si ¨ lõ®chelle  de la r®gion, on ne d®nombre que 126 

enfants pour 1000  adol escentes, en milieu rural, le nombre dõenfants atteint 

128 (131 niveau national) enfants pour le m°me effectif dõadolescents contre 

seulement 103 (96 niveau national) enfants en milieu urbain. En général quel 

que soit le milieu de résidence, la fécondité c ommence dès à 12 ans, même 
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si elle reste faible jusquõ¨ 15 ans et devient important ¨ partir de 16 ans 

consécutif à la forte entré en union à partir de cet âge. On note par ailleurs, 

que le taux de fécondité reste plus élevé en milieu urbain entre 12 et 13  ans 

quõen milieu rural  seuil ¨ partir duquel la tendance sõinverse et se maintient  

jusquõ¨ 19 ans. 

3.2.2 TAUX DE FECONDITE DES ADOLESCENTES PAR DEPARTEMENT 

Tableau 08 : taux de fécondité des adolescentes par département 

Groupes d'âges 
Taux de fécondité  pour mille  

BOBOYE DIOUNDOU DOGONDOUTCHI DOSSO FALMEY GAYA LOGA TIBIRI 

12 -14ans 29 50 43 38 34 41 37 54 

15 - 19 ans 138 212 158 155 148 192 152 199 

Total 100 161 126 118 108 142 118 160 

 

En observant le tableau ci -dessus, on constate que , quel que so it le 

département de la région de Dosso la fécondité des adolescents reste 

élevée. Elle  est cependant très élevée dans les département s de Dioundou, 

Tibiri et Gaya, plus de 140  naissances  pour milles adolescentes. Les 

départements des Loga, Dogondoutchi, D osso et Falmey sont intermédiaires 

plus de 100 naissances pour 1000 femmes. Le département de Boboye est la 

dernière avec 100 naissances pour 1000 adolescentes. On note par ailleurs, 

que le groupe dõ©ges 15-19 ans participent plus à la fécondité des 

adoles centes que celles du groupe 12 -14 ans. 

3.2.3 TAUX DE FECONDITE DES ADOLESCENTES PAR NIVEAU D'INSTRUCTION 

Graphique 01 : taux de fécondité des adolescents des ménages ordinaires par niveau 

dôinstruction 

 

Donné par le graphique ci -dessus, de toutes les caté gories de niveaux 

dõinstruction le taux de f®condit® des adolescentes est le plus ®lev®, soit 176 

naissances  pour milles filles adolescentes ayant un niveau dõinstruction 

supérieur , suivi de  celles qui ont une instruction coranique (142 pour mille), 
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second aire 2 (140 pour mille) . Celles ayant fait des cours dõadulte les 

secondent avec 157 naissances  pou r milles adolescentes. L es catégorie s des 

sans niveau dõinstruction, de celles ayant fait une ®ducation non formelle et 

primaire sont intermédiaires avec des  taux allant de 125 naissances  à 131 

enfants pour milles adolescentes. Les taux de fécondité les plus faibles 

sõobservent chez les adolescentes ayant une instruction professionnelle (74 et 

85 pour mille), une instruction secondaire 1 ( 89 pour mille).  

3.2.4 PARITE MOYENNE DES ADOLESCENTES PAR AGE  SELON LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Tableau 09 : Parité moyenne des adolescentes des ménages ordinaires par âge  selon le milieu de 

résidence 

Âges 

MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain Rural Total 

Parité Moyenne Parité Moyenne Parité Moyenne 

12 ANS 0 0 0 

13 ANS 0,1 0,1 0,1 

14 ANS 0,1 0,1 0,1 

15 ANS 0,1 0,1 0,1 

16 ANS 0,2 0,3 0,3 

17 ANS 0,2 0,3 0,3 

18 ANS 0,3 0,5 0,5 

19 ANS 0,2 0,6 0,5 

Total 0,2 0,2 0,2 

 

La parit® moyenne est le nombre dõenfants moyens quõune adolescente a, à 

un ©ge donn®. Quel que soit lõ©ge ou le milieu de r®sidence la parit® 

moyenne reste relativement faibl e, soit 0,2 enfants par femme. Elle est de 0,1 

enfant en moyenne pour tous les milieux et lõensemble de la r®gion entre 12-

15 ans.  Elle atteint 0,3  enfants par femme pour la région entre à 16 -17 ans 

comme en milieu rural, contre 0,2 enfants pour le même âge en milieu urbain. 

Aux âges de 18, 19 ans, la parité est de 0,5 enfants par femme  au niveau 

régional  contre 0,3 et 0,2 enfants en milieu urbain et  0,5 et 0,6 enfants en 

milieu rural pour les mêmes âges.  

La f®condit® est fonction de lõ©ge, il est normal quõelle soit faible dans 

lõadolescence dans le contexte de la r®gion de Dosso. Cependant ces 

parités restent élevées, du fait du mariage précoce  ; si lõon sait que  les 12-19 

ans doivent normalement se consacrer aux études.  
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3.2.5 PARITE MOYENNE DES ADOLESCENTES PAR DEPARTEMENT 

 

Tableau 10 : Parité moyenne des adolescentes par département 

BOBOYE 

Groupe d'âge 

Urbain Rural Ensemble 

Parité moyenne Parité moyenne Parité moyenne 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19ans 0,2 0,3 0,3 

Total 0,1 0,2 0,2 

DIOUNDOU 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19 ans 0,3 0,4 0,4 

Total 0,2 0,3 0,3 

DOGONDOUTCHI 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19ans 0,2 0,4 0,3 

Total 0,2 0,2 0,2 

DOSSO 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19 ans 0,2 0,3 0,3 

Total 0,1 0,2 0,2 

FALMEY 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19ans 0,2 0,3 0,3 

Total 0,2 0,2 0,2 

GAYA 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19 ans 0,2 0,4 0,4 

Total 0,2 0,3 0,2 

LOGA 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19 ans 0,2 0,3 0,3 

Total 0,2 0,2 0,2 

TIBIRI (DOUTCHI) 

12 -1 4ans 0,1 0,1 0,1 

15 - 19 ans 0,3 0,4 0,4 

Total 0,2 0,3 0,2 

 

La parité moyenne, quel que soit le département est resté inchangée et 

identique généralement au niveau régional chez l es adolescents (0,2 enfants 

par femme). On constate néanmoins, le département de Dioundou qui 

sõindividualise avec 0,3 enfants par femme. On distingue en outre, par milieu 

de résidence des départements dont Dioundiou, Gaya et Tibiri qui ont une 

parité moye nne supérieure à la moyenne Régionale  (soit 0,3 contre 0,2) . Dans 

ces mêmes  départements, la parité moyenne à 19 ans atteint 0,4 enfants par 

femme. En milieu urbain par contre, on distingue des départements qui ont 

une parité moyenne inférieure  au niveau r®gional. Il sõagit  du d®partement 

de Dosso et celui de Boboye (0,1 enfant contre 0,2 enfants) . En fin, quel que 

soit le département et le milieu de résidence considéré, la parité moyenne 

est de 0,1 enfant par femme entre 12 -14 ans. Elle varie entre 0,2 e t 0,4 enfant s 



 

26 

par femme entre 15 -19ans quel que soit  le département et le milieu de 

résidence considéré.  

3.2.6 PARITE MOYENNE DES ADOLESCENTES PAR NIVEAU D'INSTRUCTION 

Tableau 11: Parité moyenne des adolescentes par niveau d'instruction 

Niveau d'instruction Parité moyenne 

Aucun Niveau 0,3 

Ecole Coranique 0,3 

Cours d'adulte 1,1 

Préscolaire 0,1 

Primaire 0 

Secondaire 1 0,1 

Secondaire 2 0,1 

Ecole Prof. Second. 1 0,1 

Ecole Prof. Second. 2 0,1 

Ecole Prof. Sup. 0 

Enseignement. Supérieur 0,2 

Education Non Formelle 0,2 

Total 0,2 

 

La parité moyenne des adolescentes de la région de Dosso est de 0,2 quel 

que soit le milieu de résidence. Suivant le niveau dõinstruction  des femmes, 

on constate lõexistence des disparit®s. En effet, les adolescentes sans aucun  

niveau dõinstruction et celles ayant une instruction coraniques ont une parit® 

moyenne plus élevée que celles des autres catégories, soit 0,3 enfants par 

femme en moyenne. Elles entrent plutôt en union que celles qui fréquente nt  

lõ®cole formelle. Les adolescentes  de lõenseignement sup®rieur, de 

lõ®ducation non formelle ont une parit® assez ®lev® avec 0,2 enfants par 

femme . Cette catégorie, entre  plus tardivement en union que celle 

précédente . Les autres catégories ont le plus souvent 0,1 enfant par femm e 

et rarement 0 enfant (niveau pr imaire et école professionnelle supérieure ). 

Elles sont toujours ¨ lõ®cole pour la grande partie retardant ainsi la f®condit®. 
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3.3 MORTALITE DES  ADOLESCENTS 

La mortalité des adolescents est saisie à travers leur taux  de mortalité, leur 

quotient de mortalit® et lõesp®rance de vie aux différents âges.  

Tableau 12 : Taux, Quotient et Espérance de vie chez les adolescents par âge selon le sexe 

DOSSO (Homme) 
 Age M(X,N) QH(X,N) e(x) 

10 0,0031 0,0152 60,8 

15 0,0019 0,0093 56,7 

DOSSO (Femme) 

10 0,0034 0,0169 62,4 

15 0,0028 0,0139 58,5 

DOSSO (Ensemble) 

10 0,0032 0,0161 61,5 

15 0,0024 0,0117 57,5 

 

3.3.1 TAUX DE MORTALITE DES ADOLESCENTS PAR AGE  SELON LE SEXE 

Le tableau  12 donne le taux de mortalité des adolescents par  âge selon le 

sexe. On constate  que , pour les adolescents  10 ans tout sexe confondu, le 

taux de mortalité est de 3,2 pour mille contre 3,4  pour mille chez les filles et 

seulement 3, 1 pour mille chez les garçons. A 15  ans; le taux de mortalité tout 

sexe tom be à 2, 4 décès pour 1000 adolescents  alors quõil est de 2,8 décès 

pour 1000 adolesce ntes et 1,87 d®c¯s dõadolescent sur 1000. On remarque 

une mortalité plus élevée chez les filles (adolescentes) que chez les garçons. 

La mortalité  maternelle expliquerait c ette différence.  

3.3.2 QUOTIENTS  DE MORTALITE DES ADOLESCENTS  PAR AGE SELON LE SEXE 

Si le risque de mortalité est de 16, 1 et  11,7 po ur 1000 respectivement à 10 ans  

et 15 ans chez les adolescents de deux sexes en région de Dosso  ; suivant le 

sexe le risque nõest pas le m°me. En effet, chez les filles, il atteint 16,9  et 13,9  

pou r mille respectivement à 10 ans et  15 ans, alors que chez leurs frères à ces 

différents âges, il est respectivement de 1 5,2 et 9,3  pour 1000.  

3.3.1 ESPERANCE DE VIE DES ADOLESCENTS PAR AGE  SELON LE SEXE 

En général, un adolescent de la région de Dosso de 10  an s peut encore 

espérer vivre 61,5 ans  et 57,5  ans, sõil a respectivement 10 ou 15 ans. 

Cependant, c ette esp®rance nõest pas la  m°me selon quõil est fille ou 

garçon.  En effet  ; les adolescentes de 10 ans et  15 ans peuvent espére r vivre 

respectivement 62,4 ans et 58,5  ans. Leurs frères vivent respectivement 60,8  

ans et  56,7 ans. Globalement la mortalité des adolescentes est plus élevée 
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que celle des adolescents (taux, et quotient de mortalité), due 

probablement à la mortalité des adolescentes mères. Néanmoins, la 

surmortalité des garçons aux jeunes âges (0 -5ans), expliquerait lõesp®rance 

de vie plus élevée chez les adolescentes.  

3.4. MIGRATION DES ADOLESCENTS 

La migration désigne la situation de lõindividu par rapport ¨ la migration, on 

distinguera des non migrants pour lesquels les départements de résidence 

correspondent au département de naissance, et les migrants pour lesquels 

les deux lieux sont différents.  On  peut aussi  subdi viser cette dernière 

catégorie en plusieurs types de migrants.  

3.4.1: PROPORTION DE MIGRANTS DUREE DE VIE PAR AGE SELON LE MILIEU DE 

RESIDENCE ET LE SEXE 

Tableau 13 : Proportion des adolescents migrants durée de vie par âge selon le milieu de 

résidence et le sexe 

Âges 

Urbain Rural Total 

Masc

ulin 

(%) 

Féminin  

(%) 

Total  

(%) 

Masculin 

(%) 

Fémin

in 

Total 

(%) 

Masculin 

(%) 

Féminin 

(%) 

Total  

(%) 

10 ANS 19,9 21,8 20,9 3,1 3,1 3,1 4,4 4,7 4,6 

11 ANS 22,4 23,6 23 3,4 3,2 3,3 5,3 5,4 5,3 

12 ANS 21,9 23,9 23 3,4 3,3 3,3 5 5,3 5,2 

13 ANS 20,2 20,4 20,3 3,4 3,5 3,4 4,7 4,9 4,8 

14 ANS 22,8 24 23,4 3,5 3,8 3,6 5 5,4 5,2 

15 ANS 21,5 23,5 22,5 3,8 4 3,9 5 5,2 5,1 

16 ANS 26,6 27,5 27,1 3,7 4,3 4 6 6,6 6,3 

17 ANS 27,9 22,2 25,5 3,9 4,3 4,1 6,2 5,5 5,9 

18 ANS 25,3 28,6 26,9 3,4 4,3 3,9 5,3 6,2 5,8 

19 ANS 31,9 33 32,4 3,8 5,4 4,6 8,2 9,4 8,8 

Total 24,3 25,1 24,7 3,5 3,8 3,7 5,4 5,8 5,6 

 

Le tableau 1 3 donne les proportions des adolescents migrants durée de vie 

par âge selon le milieu de résidence et le sexe. On y cons tate que, sur 100 

adolescents de la région de Dosso, seulement envi ron 6 sont migrants durée 

de vie. Autrement dit, 5,6% des adolescents vivants dans les différents 

départements  de la r®gion de Dosso, nõy sont pas n®es. Ils y ont immigr®. On 

note par aille urs, quõavant 19 ans, quel que soit lõ©ge, les migrants dur®e de 

vie atteignent rarement 6%, tandis quõ¨ 19 ans environ 9 adolescents sur 100 

de la région de Dosso, résident dans un département  où il ne sont pas nés. 

Les faibles proportions des migrants du rée de vie au niveau régional, cache 

des disparités entre milieu. En effet, en milieu urbain plus 24 adolescents  sur 
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100 ne résident pas dans leurs départements de naissance, et même plus de 

32 c hez les adolescents de 19 ans. E n milieu rural, on remarque que les 

adolescentes sont plus migrantes durée de vie que leurs frères quel que soit 

lõ©ge. Par contre, la proportion des migrants dur®e de vie est faible, soit 3,7%, 

même si comme le milieu urbain, la migration durée de vie concerne plus les 

adolescentes que les adolescents. Toutefois, on constate quel que soit le 

milieu de résidence, les proportions des adolescents qui ne vivent pas dans 

leurs d®partements de naissances augmentent avec lõ©ge. De ce qui 

pr®c¯de, nous pouvons conclure quõil existe un circuit de transfert des 

adolescents du milieu rural vers,  le milieu urbain dõune r®gion, ou dõautres 

r®gions, pays vers le milieu urbain de la r®gion, dõautres r®gions ou dõautres 

pays expliquant ainsi, dõune part les faibles proportions des migrants dur®e de 

vie en milieu rural et dõautre part, les proportions plus ®lev®es des migrants 

durée de vie en milieu urbain. Les adolescents y vont généralement pour 

étudier  ou pour travailler . 

3.5 CARACTERISTIQUES SOCIALES DES ADOLESCENTS 

3.5.1 REPARTITION DES ADOLESCENTS PAR TYPE DE MENAGES (ORDINAIRES, 

COLLECTIFS, SANS-ABRI) SELON LE MILIEU DE RESIDENCE ET LE SEXE 

On distingue trois types  de ménages  : 

¶ Ménage ordinaire 

Le concept de m®nage ordinaire a ®t® d®fini dans le manuel de lõagent 

recenseur comme lõensemble des personnes apparentées ou non qui, 

habituellement, vivent dans un même logement, partagent le repas préparé 

sur le même feu, gèrent en commun tout ou une partie de leurs ressources et 

reconnaissent lõautorit® dõune m°me personne appel®e chef de m®nage. La 

ca ractéristique fondamentale du ménage ordinaire est la présence en son 

sein  dõun et dõun seul chef. 

¶ Ménage collectif 

On parle de m®nage collectif lorsque la gestion des ressources nõest pas 

commune et les membres dudit m®nage ne reconnaissent pas lõautorité 

dõune seule personne comme chef de m®nage. Il est compos® dõindividus 

vivant ensemble pour des raisons sociales, économiques ou administratives et 

nõayant en g®n®ral aucun lien de parent® entre eux. Il sõagit le plus souvent 

de personnes se trouvant dans  les prisons, les camps militaires, les hôtels, les 

cantines scolaires, les internats des lycées, les cités universitaires et les 

hôpitaux.  

¶ Les sans abris 
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Toutefois, on dénombre une autre catégorie de personnes, les «   sans abris », 

qui sont rencontrées da ns les villes. La population de droit de ces  «  sans abris» 

est n®gligeable et repr®sente 0,04% de  lõensemble. En effet, cette cat®gorie 

est généralement recensée dans les grandes villes africaines et 

particulièrement dans les capitales. Ce sont ces perso nnes qui, le plus 

souvent, pourraient loger dans les quartiers p®riph®riques des villes qui nõont 

pas de domicile fixe (les Adolescents dans la rue, de la rue les sans domicile 

fixe etc..).  

Tableau 14: Répartition des adolescents par type de ménages (ordinaires, collectifs, sans-abri) 

selon le milieu de résidence et le sexe 

Type de ménage 

urbain Rural Total 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Ordinaire 98,7 99,6 99,1 99,7 99,9 99,8 99,6 99,8 99,7 

Proportion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Collectif 1,2 0,2 0,7 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 

Proportion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sans abri 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 

Proportion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Le Tableau ci -dessus (tableau 14) donne la répartition de la pop ulation 

résidente des adolescentes (10 -19 ans) de la Région de Dosso par type de 

m®nage dõappartenance selon le milieu de résidence et le  sexe. Lõ®tude 

porte sur la population résidente des adolescentes 10 -19 ans des ménages 

ordinaires de la Région de Doss o. Cette population est de 464705 individus en 

2012. La diff®rentiation par sexe selon le type de m®nage dõappartenance 

nõest pas tr¯s significative. On constate pour lõensemble des m®nages 

(ordinaires, collectifs et sans abris) que les hommes représentent  49% contre 

51% pour les femmes. Suivant le type de ménage, les adolescents résident 

quasiment dans les ménages ordinaires  quel que soit le milieu de résidence 

(Urbain/Rural) , soit plus de 99  % contre seulement moins de 1  % pour  les 

collectifs  et les sans-abris. Cette dernière catégorie négligeable en 

proportion, reste très importante  si lõon sait quõelle regorge 0,2% des  

adolescents en milieu urbain . 

 

3.5.2 SITUATION DE RESIDENCE DES ADOLESCENTS 

La situation de r®sidence distingue trois cat®gories dõindividus dans les 

ménages recensés. Le résident présent, le résident absent et le visiteur. Le 
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tableau ci -dessous donne la répartition des adolescents par statut de 

résidence selon le sexe.  

Tableau 15 : Répartition de la population des adolescents des ménages ordinaires par situation 

de résidence selon le sexe et le rapport de masculinité 

Statut de résidence 

Masculin Féminin Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % RM 

Résidents présents (RP) 211267 48,2 227299 51,8 438566 92,9 92,9 

Résidents absents (RA 16309 62,4 9830 37,6 26139 5,5 165,9 

Visiteurs (Vi) 2307 30,5 5268 69,5 7575 1,6 43,8 

Total 229883 48,7 242397 51,3 472280 100,0 94,8 

 

Le tableau ci -dessus (tableau 15) révèle que les adolescents sont pour la 

plupart d es résidents présents, soit 92 %. Ils sont rarement résidents présents ou 

visiteurs (respectivement 5,5% et 1,6%). Par sexe, les adolescentes sont plus 

résidentes présentes et visiteuses que les adolescents (soit respectivement 

51,8 des résidents présents et 69,5% des visiteurs). Les adolesce nts sont quant 

à eux plus résidents absents, soit 62,4% du total. Ces chiffres qui précédent se 

résume nt dans le rapport de masculinité par situation de résidence qui reste 

supérieur à 100 pour les résidents absents traduisant une supériorité 

numérique des  hommes et inversement pour les résidents présents et les 

visiteurs. 

3.5.3 MODE DE VIE DES ADOLESCENTS 

Le mode de vie de lõindividu est celui de son m®nage : il est soit sédentaire, 

soit nomade.  

Tableau 16: Répartition de la population résidente des adolescents des ménages ordinaires par 

mode de vie selon le sexe. 

Mode de vie 
Masculin Féminin Ensemble 

Effectifs % effectifs % Effectifs % 

Sédentaire 225497 49,0 234979 51,0 460476 99,1 

Nomade 2079 49,2 2150 50,8 4229 0,9 

Total 227576 49,0 237129 51,0 464705 100,0 

 

Le tableau ci -dessus indique lõimportance d®mographique selon le mode de 

vie (l es nomades et les sédentaires).  Il donne la répartition de la population 

résidente des adolescentes des ménages ordinaires par mode de vie selon le 

sexe. La populatio n des sédentaires représente 99% de la population 

résidente  des Adolescentes des ménages ordinaires de la région de Dosso, 

contre 1 % pour la population Nomade. Les femmes sont beaucoup plus 

importantes dans les ménages sédentaires (comme dans toute la pop ulation) 
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que les hommes, tandis que la situation sõinverse dans les ménages de mode 

de vie nomade.  

3.5.4 REPARTITION DES ADOLESCENTS PAR LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE 

MENAGE SELON LE MILIEU DE RESIDENCE ET LE SEXE 

On distingue plusieurs types de liens a vec le chef de ménage  : soit 

lõadolescent est lui-m°me chef de m®nage, lõEpoux/Epouse, Fils/Fille, 

Fr¯re/Sïur, Neveux/Ni¯ce, Autre parents ou il est sans aucun lien de parenté  

avec le chef de ménage . 

Tableau 17: Répartition de la population résidente des adolescents des ménages ordinaires  par 

lien de parenté selon le milieu de résidence et le sexe en %. 

Lien de parenté 
Urbain Rural Ensemble 

MAS  FEM TOT MAS FEM TOT MAS FEM TOT 

CM (Chef de Ménage) 2,5 0,3 582 1,5 0,4 3854 1,6 0,3 4436 

EP (Epoux/Epouses) 0,1 12,8 2735 0 15 32495 0 14,8 35230 

FF (Fils/Fille) 67,8 55,8 25862 71,5 46,3 247767 71,1 47,1 273629 

PM (Père/Mère) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PF (Petit fils/Petite fille) 6,7 7 2861 5,3 4,9 21501 5,4 5,1 24362 

FS (Frère/{ǆǳǊ) 2,7 1,8 944 6,3 3,1 19718 6 2,9 20662 

NN (Neveux/Nièce) 8,9 8,4 3622 10,1 7,1 36236 10 7,2 39858 

AP (Autres Parents) 7,2 11,2 3871 4 21,1 53784 4,3 20,2 57655 

SP (Sans lien de parenté) 4 2,8 1429 1,3 2,2 7444 1,5 2,3 8873 

Total 100 100 41906 100 100 422799 100 100 464705 

Comme le reflète le tableau 17, plus dõun adolescent r®sident dans la r®gion 

de Dosso est généralement fils ou fille du chef de ménage quel que soit le 

milieu de résidence (plus de 50% sauf en milieu rural où les filles ne le sont 

quõ¨ 46%). Ils sont parfois autre parent du chef de ménage ( plus de 10% et 

20% pour les filles respectivement en milieu urbain et rural), très souvent époux  

(moins de 1%)  où épou se du chef (environ 13% des filles en milieu rural 

comme en milieu urbain ), petit fils ou fille du chef de ménag e (plus de 5 % 

quel soit le milieu ), neveu/nièce ( plus de 7 % quel que soit le milieu de 

résidence ) o½ m°me fr¯re/ sïur du chef du m®nage (très rarement) . Les 

adolescents sont rarement chefs de ménages ou sans lien de parenté avec 

le chef de ménage. Un autre  constat se dégageant est que, si les 

adolescents sont conjoints du chef de m®nage souvent, cõest essentiellement 

les adolescentes qui le sont, soit 99, 7% des époux/épouses. En outre,  le lien 

autre parent concerne plus les adolescentes, soit 83,1% des adol escents qui 

sont autres parents du chef de ménage sont de sexe féminin, de même que 
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les adolescents sans aucun lien de parenté avec le chef de ménage (soit 

60,8%). Par contre, les adolescents chefs de ménages, fils ou filles du chef de 

ménage, petit fils/f illes du chef de m®nage, fr¯res/sïurs, neveux/ni¯ces 

concernent plus des adolescents que des adolescentes. Néanmoins on 

constate que le type sans aucun lien avec le chef de ménage est 

anormalement él ev® en milieu urbain quõen milieu rural . Il serait 

probab lement d¾ ¨ lõintroduction des adolescents du milieu rural dans des 

ménages du milieu urbain pour poursuivre des études ou pour servir de 

domestiques.  

3.5.5  REPARTITION DES ADOLESCENTS PAR SURVIE DES PARENTS LE MILIEU DE 

RESIDENCE ET LE SEXE 

La survie des  parents renseigne pour lõadolescent (e), son statut par rapport ¨ 

la survie de ses deux parents biologiques. Soit ils sont tous vivants, soit les deux 

sont morts, soit lõun (e) vit. Le tableau 18 donne la répartition des adolescents 

suivant la survie de l eurs parents . 

Tableau 18: Répartition des adolescents des ménages ordinaires par statut de survie des parents 

selon le milieu de résidence et le sexe. 

Survie des parents 

Milieu de résidence Ensemble 

urbain Rural masculin Féminin Ensemble 

ORPHELIN DE PERE 10,3 9,5 46,7 53,3 9,6 

ORPHELIN DE MERE 4,1 4,6 48,4 51,6 4,6 

ORPHELIN DES DEUX PARENTS 1,8 1,4 45,7 54,3 1,4 

PARENTS EN VIE 83,5 84,3 49,3 50,7 84,2 

ND 0,3 0,2 43,7 56,3 0,2 

Total 100,0 100,0 49,0 51,0 100,0 

En observant le tableau 18, on constate  que plus de 4 sur 5 adolescents ont 

leurs de ux parents en vie, soit 84,2%. Les Orphelins de père ou de mère sont 

tout aussi importants dans la population des adolescents de la région, 

respectivement 9,6% et 4,6%. Tandis que les orphelins de deux parents s ont 

très rares, seulement 1,4% de la population des adolescents. Une analyse de 

la survie  des parents suivant le sexe, fait ressortir la prédominance des 

adolescentes dans les cat®gories dõorphelins. Alors que, parmi ceux ayant 

leurs parents en vie, les a dolescents de sexe masculin dominent, puisque la 

proportion reste inférieure à leur proportion dans la population totale.  

Par milieu de r®sidence, on constate que les proportions dõorphelin de p¯re, 

de deux parents, restent plus élevées en milieu urbain qu õen milieu rural, 

tandis que les orphelins de mère et la survie des deux parents restent plus 

élevés en milieu rural.  
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Conclusion partielle  

Les adolescents de la région de Dosso vivent en union à plus de 50% à partir 

de 18 ans, les filles plus que les garç ons. Les adolescentes sont mères aussi en 

milieu rural quõen milieu urbain avec des taux de fécondité respectifs de 128 

et 103 naissances pour 1000 adolescentes. Les adolescentes de 19 ans du 

milieu rural atteignent les 233 naissances pour 1000.  

Quant à la  mortalité des adolescents, elle atteint un taux 3,42 décès 

dõadolescents  pour 1000 les adolescentes de 10 ans o½ elle est la plus 

®lev®e. LõEsperance de vie ¨ 10 ans est de 61,4 ans contre 53 ans à 19 ans le 

risque de mourir est plus élevé chez les adole scentes comparées aux 

adolescents du fait de la mortalité maternelle.  

Par rapport au mouvement migratoire, seulement 6 adolescents sur 100 ont 

connu une migration durée de vie, les 94 autres résident  dans les 

départements où ils sont nés.  

Plus de 50% des a dolescents vivent dans les ménages de leurs parents 

biologiques, sont rarement chefs de ménage, très souvent sans aucun lien 

avec le chef de m®nage m°mes si lõon constate quõune grande partie des 

adolescentes sont déjà époux (surtout les filles, 99,7%) du chef de ménage, 

neveux et nièces ou sans aucun lien de parenté avec le chef de ménage. 

Les orphelins sont rares dans la population des adolescents, soit seulement 

15,8% de lõensemble. 
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Chapitre 4  : Alphabétisation et éducation des adolescents  

Ce chapitre  (4), aborde deux aspects  : il sõagit de lõalphab®tisation et de 

lõinstruction des adolescents. Il consiste ¨ une mesure ¨ travers les proportions 

des différentes situations vis -à -vis de lõalphab®tisation et de lõinstruction. 

4.1. ALPHABETISATION 

Dans la v ersion révisée des principes et recommandations concernant les 

recensements de la population et de lõhabitat, lõaptitude ¨ lire et ¨ ®crire est 

définie comme suit: "Une personne sait lire et écrire si elle est capable de lire 

et dõ®crire, en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport 

avec sa vie quotidienne. Un analphabète est une personne incapable de lire 

et dõ®crire, en le comprenant, un tel expos®". (Nations Unies, 1998). 

Le concept a été défini dans le RGPH 2012 comme suit: est reconnu e comme 

alphabétisée toute personne âgée de 6 ans ou plus sachant lire, écrire et 

comprendre une langue quelconque (français, arabe ou toute autre 

langue). Les personnes qui ont suivi lõ®cole coranique et qui savent lire et 

®crire lõarabe sont ®galement considérées comme alphabétisées.  
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4.1.1 TAUX D'ALPHABETISATION DES ADOLESCENTS PAR AGE ET SEXE SELON LE 

MILIEU DE RESIDENCE 

 

Tableau 19 : taux dôalphab®tisation par ©ge selon le milieu de résidence et le sexe 

Âges Urbain Rural Total 

   Masculin 

10 ANS 69,4 43,3 45,3 

11 ANS 80,2 59,8 61,8 

12 ANS 84,9 65,4 67,1 

13 ANS 76,2 55,8 57,4 

14 ANS 79,5 56,3 58,1 

15 ANS 69,1 45,8 47,3 

16 ANS 78,6 52,1 54,7 

17 ANS 72,8 49,3 51,5 

18 ANS 72,1 47,1 49,3 

19 ANS 87,5 59,4 63,8 

Total 77,8 53,5 55,6 

Féminin 

10 ANS 66,7 35,8 38,4 

11 ANS 82,5 50,5 53,9 

12 ANS 85,3 52,6 55,9 

13 ANS 69,7 40,2 42,6 

14 ANS 69,8 36,7 39,4 

15 ANS 62,6 28,4 30,5 

16 ANS 69,4 30,4 34,1 

17 ANS 61,3 25,2 27,6 

18 ANS 60,2 24,4 27,1 

19 ANS 79,9 34 40,6 

Total 72,6 36,5 39,8 

Total 

10 ANS 68 39,5 41,8 

11 ANS 81,4 55,2 57,9 

12 ANS 85,1 58,9 61,3 

13 ANS 72,8 47,9 49,9 

14 ANS 74,5 46,5 48,7 

15 ANS 65,9 37,1 38,9 

16 ANS 73,9 40,8 44 

17 ANS 68 36,8 39,3 

18 ANS 66,3 35,4 37,9 

19 ANS 83,7 46 51,6 

Total 75,2 44,9 47,6 

Environ 1 adolescent  de la région de Dosso sur deux est alphabétisé , soit 47,6 

% de lõensemble des adolescents sait lire et ®crire dans une langue. Cette 
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proportion atteint 75,2% en milieu urbain contre seulement 44,9 en milieu rural 

tous sexe confondu . Ces pr oportions sont supérieures à celles au niveau 

national qui donne 73, 4% en milieu urbain, 38,4% en milieu rural et 44,4 % pour 

lõensemble. Lõalphabétisation  varie aussi quel que soit le sexe  des adolescent s 

selon que lõon soit en milieu rural ou en milieu urbain. Ainsi, avec 55,6% des 

adolescents (sexe masculin) sachant lire et écrire, cette proportion atteint 

77,8% en milieu urbain contre 53,5% en milieu rural. Notons aussi, que  cette 

différence est tout aussi observable chez l es filles. Elles sont en effe t, 39,8% à 

savoir lire et écrire dans la région de Dosso, alors seulement 36,5 sont 

capables en milieu rural contre 72,6% en milieu urbain.  Notons enfin, que quel 

que soit le sexe des adolescents, le milieu urbain est plus alphabétisé que le 

milieu rural e t cela allant du simple au double. On remarque parallèlement, 

que le taux dõalphab®tisation augmente avec lõ©ge, m°me si cette 

tendance nõest ni g®n®rale, ni r®guli¯re. 

4.1.2 TAUX D'ALPHABETISATION DES ADOLESCENTS PAR DEPARTEMENT  SELON 

L'AGE ET LE SEXE 

Il exprime la proportion des adolescents sachant lire et écr ire au niveau des 

départements.  

Tableau 20 : taux dôalphab®tisation par d®partement selon le milieu de résidence 

Départements 

Taux d'alphabétisation (%) 

Urbain Rural Total 

BOBOYE 72 40 41,7 

DIOUNDOU 68,2 48,5 49,6 

DOGONDOUTCHI 76,4 51,6 54,3 

DOSSO 82 41,3 46,2 

FALMEY 51 29 30,3 

GAYA 68,5 35,8 41,3 

LOGA 79,9 49 50,3 

TIBIRI (DOUTCHI) 84 55,7 56,4 

Ensemble (région de Dosso) 75,2 44,9 47,6 

Le tableau 20 donne le taux dõalphab®tisation pour les départements de la 

r®gion de Dosso, selon que lõon soit en milieu rural où en milieu urbain.  On  

constate que , sur les 8 départements  que compte la région, 3 seulement ont 

leurs adolescents alphabétisés pour 1 sur 2 (D ogondoutchi , Loga  et  Tibiri). Les 

qua tre  autres dont B oboye , Dioundou , Dosso et  Gaya  ont leurs adolescents 

alphabétisés à plus de 40%. Le département qui a le plus faible taux 

dõalphab®tisation des adolescents est celui de Falmey  avec seulement 30,3% 

sachant lire et écrire. En outre, quel que  soit le milieu de résidence des 

adolescents dans le département, on re marque que c e département a le 

plus faible taux dõalphab®tisation dans la r®gion. Tandis que Tibiri a le p lus fort 
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taux dõalphab®tisation des adolescents quel que soit le milieu de rési dence 

considéré. Par ailleurs, quel que soit le département,  on constate le milieu 

urbain à  des proportions plus ®lev®es dõadolescents qui savent lire et ®crire 

que le milieu rural. Cette différence atteint souvent le double comme dans 

les départements de Loga et Dosso.  Comparés à la région de Dosso (47,6%), 

les départements de Falmey, Gaya, Dosso et Boboye ont un faible taux 

dõalphab®tisation des adolescents.   

4.2. NIVEAU D'INSTRUCTION 

Lõ®ducation est universellement reconnue comme un droit, de ce fait, tous les 

gouvernements ont le devoir dõen assurer ¨ leurs  citoyens, en particulier les 

adolescents . Les nations  Unies en ont fait un Objecti f de Développement 

pour  le Millénaire ( lõOMD 2)  dont lõobjet ¨ lõhorizon 2015 est dõ « Assurer 

lõ®ducation primaire pour tous  ». Le suivi de cet indicateur, exige une 

connaissance parfaite  et exhaustive des populations en âge de fréquenter 

lõ®cole (adolescents g®n®ralement), et celles qui fr®quentent effectivement. 

Cõest ¨ cette fin que sõatt¯le cette partie 

4.2.1 NIVEAU D'INSTRUCTION DES ADOLESCENTS PAR SEXE SELON LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Le tableau Annexe 03  donne pour la région de Dosso, les proportions par 

niveau dõinstruction. On y observe que dans lõensemble, les adolescents ont 

pour 42,2% un niveau primaire, 39,7 nõont aucun niveau dõinstruction 8,7 % ont 

un niveau secondaire 1 et 6,3% école coranique. Suivant le sexe la même 

tendance se conserve même si on ren con tre plus dõadolescents sans aucun 

niveau dõinstruction, moins de niveau primaire et secondaire chez les 

adolescents que chez les adolescentes.  

Suivant le milieu, on constate quõil ya plus  dõadolescents sans aucun niveau 

dõinstruction en milieu rural quõen milieu urbain (42,2 contre 14,3). Cette 

tendance se maintient pour lõinstruction coranique (6,4 contre 4,5%) et 

sõinverse pour le reste des niveaux dõinstruction (primaire, secondaire etc.). 

Quel que soit le milieu de résidence, les adolescents sont plus instruits que 

leurs sïurs.  

4.2.2 NIVEAU D'INSTRUCTION DES ADOLESCENTS PAR DEPARTEMENT  SELON LE 

SEXE 

Le tableau Annexe 04  donne la r®partition par niveau dõinstruction des 

adolescents selon le sexe au niveau des départements . 

Comme au niveau régional quel que soit le département pris, on constate 

que les adolescents ont  majoritairement  un niveau dõinstruction primaire ou 
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sont sans aucun niveau dõinstruction (plus de 54% dans le d®partement 

Falmey et 45% ¨ Boboye). Les proportions des adolescents qui nõont aucun 

niveau dõinstruction sont particuli¯rement rencontrées  dans les département s 

de Falmey, Gaya, Dosso et Boboye, généralement supérieur à 45% des 

adolescents. Les instruits de niveau primaire, secondaire et autres  instruits se 

rencontre nt  particulièrement dans des proportions importantes dans les 

départements de T ibiri (plus de 60%), Loga (plus de 50%), Do gondoutchi et 

Dioundou. Toutefois, quel que soit le département , les proportions des 

adolescents instruits sont plus fortes que celles des filles.  

4.3. FREQUENTATION SCOLAIRE 

4.3.1 TAUX DE FREQUENTATION SCOLAIRE DES ADOLESCENTS PAR AGE ET SEXE 

SELON LE MILIEU DE RESIDENCE 

Le taux de fréquentation des adolescents donne la proportion des 

adolescents en ©ge dõaller ¨ lõ®cole qui y va effectivement. 

Tableau 21 : Taux de fréquentation scolaire des adolescents par âge selon le milieu de résidence 

et le sexe. 

AGE 10 - 19 

ans 

MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain Rural Total 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

10 ans 83,9 81,8 82,8 59,6 49,1 54,2 61,5 51,8 56,6 

11 ans 85,8 84,4 85,1 65,3 52,6 59,1 67,3 56 61,7 

12 ans 82,5 79,6 80,9 59,4 46,2 52,7 61,4 49,5 55,3 

13 ans 69,9 53,3 61,3 52,7 30 41,2 54 31,9 42,8 

14 ans 60,8 48,2 54,3 40,9 21,7 31,3 42,5 23,8 33,1 

15 ans 36,6 33,7 35,2 20,5 10,2 15,3 21,6 11,7 16,6 

16 ans 43 38,3 40,6 22,9 9,6 15,9 24,9 12,3 18,3 

17 ans 29,9 26,5 28,4 13,9 4,2 8,8 15,5 5,7 10,5 

18 ans 24,9 20,7 22,9 8 2,7 5,2 9,4 4,1 6,7 

19 ans 62,5 57,6 60,1 30,5 15,3 22,4 35,5 21,4 28 

Total 60,5 56,9 58,7 39,8 25,9 32,7 41,7 28,7 35,1 

 

En examinant le tableau ci -dessus, on constate qu e dans la  région de Dosso, 

35,1% des adolesce nts fréquentent. En milieu rural, ils font  33 sur 100 contre 59 

en milieu urbain. Toutefois, pour toute la région, on remarque que le taux de 

fr®quentation d®croit globalement avec lõ©ge, soit 56,6% ¨ 10 ans contre 28% 

à 19 ans. De même, on no te aussi, que quel que soit le milieu de résidence et 

lõ©ge, les adolescents fr®quentent plus que les adolescentes, néanmoins les 

®carts sont plus r®duits en milieu urbain quõen milieu rural. En conclusion, on 

retient que le taux  de fréquentation est plus  ®lev® en milieu urbain quõen 
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milieu rural  situant le niveau régional entre les deux. Selon le sexe, les 

proportions des garçons qui fréquentent sont plus élevées que celles des filles 

pour tous les âges et pour tous les milieux de résidence. Ces résultats  sont 

soutenus par des disparit®s en mati¯re dõoffre et de demande dõ®ducation 

entre milieu rural et milieu urbain dõune part et entre sexe masculin et sexe 

f®minin dõautre part. En effet, la couverture en infrastructure  et personnel  en 

milieu rural est pl us faible quõen milieu rural. Cõest essentiellement la 

caract®ristique de lõoffre qui nõencourage pas en milieu rural. La diff®rence 

de taux de fréquentation entre sexe, est surtout expliquée par le mariage 

précoce, encore plus accentué en milieu rural.    

4.3.2 TAUX DE FREQUENTATION SCOLAIRE DES ADOLESCENTS PAR 

DEPARTEMENT  SELON LE SEXE 

 

 

Tableau 22 : Taux de fréquentation scolaire des adolescents par département  selon le milieu de 

résidence et le sexe. 

Départements 

Urbain Rural Total 

Masculi

n % 

Féminin  

% 

Total 

 % 

Masculin 

 % 

Fémini

n % 

Tota

l  

% 

Masculi

n  

% 

Fémini

n% 

Total 

 % 

BOBOYE 57 52 55 35 23 29 36 25 30 

DIOUNDOU 59 46 53 42 24 33 43 26 35 

DOGONDOUTCHI 61 58 60 48 31 39 49 34 42 

DOSSO 69 67 68 36 24 30 40 29 34 

FALMEY 43 36 39 29 16 23 30 18 24 

GAYA 51 48 50 29 16 22 33 21 27 

LOGA 66 55 61 43 29 36 44 30 37 

TIBIRI (DOUTCHI) 65 62 64 50 35 42 50 36 43 

Ensemble 61 57 59 40 26 33 42 29 35 

NIGER 59 54 57 29 19 24 34 25 29 

Le tableau 22 schématise le taux de fréquentation dans la région de Doss o, à 

travers ces diff®rents d®partements.  A lõimage de lõalphab®tisation, les 

départements de Falmey, Gaya, Boboye et Dosso ont un taux  de 

fréquentation plus faible se  situant  en dessous de la moyenne régionale. Le 

reste des régions avec un taux supérieur  à la moyenne régionale fréquentent 

plus. Quel que soit le milieu de résidence, les adolescentes fréquentent moins 

que leurs fr¯res et cela dans des proportions importantes comme lõatteste le 

cas du département de Loga ou la différence entre filles et garç ons atteint 

11% en milieu urbain et 14 % en milieu rural. Les raisons précédemment 

données expliqueraient ce constat.  Par rapport au niveau national de la 
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fréquentation des adolescents, la fréquentation est bien meilleure quel que 

soit le milieu de résiden ce ou le sexe  à Dosso.  

 

Conclusion partielle  

On note que, Seulement 47,6% des adolescents savent lire et écrire dans une 

langue, en milieu rural cõest seulement 44,9 contre 75,2% en milieu urbain. Les 

filles sont moins alphabétisées que les garçons. Ils n õont un niveau 

dõinstruction quõ¨ hauteur de 60%, dont 42,2% ont un niveau primaire, et 8,7% 

un niveau secondaire. Alors que seulement 35,1 % des adolescents de la 

région fréquentent actuellement
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Chapitre 5  : Participation des adolescents à l'activité 

écon omique  

Ce chapitre analyse la situation de lõadolescent par rapport ¨ lõactivit® 

®conomique. Il ®value lõintensit® de lõactivit® des adolescents, leur situation 

dans lõemploi et les diff®rents ©ges concern®s les uns plus que les autres. 

5.1 SITUATION D'ACTIVITE DES ADOLESCENTS PAR GROUPE D'AGES ET 

PAR SEXE 

La situation dõactivit® donne la position de lõadolescent par rapport ¨ 

lõactivit® ®conomique, il peut °tre occup®, au ch¹mage, femme au foyer, 

élève/étudiant, à la recherche du premier emploi ou autre in actif. Le tableau 

ci -dessous donne la distribution des adolescents par groupes dõ©ges selon la 

situation dõactivit® et le sexe. 

Tableau 23 : R®partition des adolescents par groupes dô©ges selon la situation dôactivit® et le 

sexe 

   Groupe d'âges Situation d'activité 

Occupé 
Au 

chômage 

Femme 

au foyer 
Elève/Etudiant 

Cherche 

1er emploi 

Autres 

inactifs 
Total 

Masculin 

10 -1 4ans 38812 0  73864 0 14989 127678 

Proportion 30,4 0  57,9 0 11,7 100 

15 - 19 ans 68983 778  21007 356 8774 99898 

Proportion 69,1 0,8  21 0,4 8,8 100 

Total 107795 778  94871 356 23763 227576 

Proportion 47,4 0,3  41,7 0,2 10,4 100 

Féminin 

10 -1 4ans 32395 0 22814 56474 0 18522 130252 

Proportion 24,9 0 17,5 43,4 0 14,2 100 

15 - 19 ans 44577 344 44078 11638 131 6109 106877 

Proportion 41,7 0,3 41,2 10,9 0,1 5,7 100 

Total 76972 344 66892 68112 131 24631 237129 

Proportion 32,5 0,1 28,2 28,7 0,1 10,4 100 

Total 

10 -1 4ans 71207 0 22814 130338 0,0 33511 257930 

Proportion 27,6 0 8,8 50,5 0,0 13 100 

15 - 19 ans 113560 1122 44078 32645 487,0 14883 206775 

Proportion 54,9 0,5 21,3 15,8 0,2 7,2 100 

Total 184767 1122 66892 162983 487,0 48394 464705 

Proportion 39,8 0,2 14,4 35,1 0,1 10,4 100 
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A lõ®chelle de la r®gion, comme illustr® par le tableau ci-dessus (tableau18), 

40 adolescents sur 1 00 se déclarent occupés en 2012, 35 sont élèves ou 

étudiants, tandis 10  autres  sont autres inactifs. On dénombre éga lement sur 

les 100 adolescents,  environ 14 qui sont femmes au foyer et moins de 1 qui est 

au chômage ou cherche un premier emploi.  

Par groupe dõ©ge quel que soit le sexe, on remarque que plus de 1 

adolescent sur 2 qui ont un âge compris entre 15 et 19 ans est occupé, tandi s 

que plus de 1 adolescent sur 100  ayant un âge compris entre 1 0 et 14 ans est 

élève. Les femmes au foyer et les scolaires  sont importants dans les 15 -19 ans, 

soit respectivement 21,3% et 15,8%. On rencontre des occupés dans la 

catégorie de s adolescents  10-14 ans (27,6%), dõautres inactifs (13%) et contre 

toute attente des femmes au foyer , environ 9% (exactement 8,8%). Par se xe, 

on relève que les garç ons sont plus occupés que les filles (47,4% contre 32, 

5%), sont tout aussi plus ®l¯ves ou ®tudiants que leurs sïurs, quand les filles 

sont elles, très présentes dans la catégorie des femmes au foyer. Chez le 

même sexe, on constat e que les ainés/es sont plus occupés (e) que leurs 

cadets, qui eux/elles sont plus scolaires que leurs ainés.  En conclusion, on 

constate contre toute attente que les adolescents sont occupés (environ 

40%), femmes au foyer (14,4%)  ; alors quõon sõattend ¨ les retrouver 

majoritairement dans les élèves et étudiants.  

5.2 OCCUPATION DES ENFANTS DE 10-14 ANS 

5.2.1 TAUX D'OCCUPATION DES ENFANTS  DE 10-14 ANS  PAR SEXE SELON LE 

MILIEU DE RESIDENCE 

Le taux dõoccupation  donne la proportion des adolescents de 10-14 ans qui 

sont occupé s, il se calcule en rapportant les effectifs des adolescents 

occupés aux effectifs totaux des adolescents, on le calcule par milieu de 

résidence.  

Tableau 24 : Taux d'occupation des enfants  de 10-14 ans  par sexe selon le milieu de résidence 

Sexe 
MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain Rural Total 

Masculin 10,7 32,2 30,4 

Féminin 7,7 26,6 24,9 

Total 9,1 29,4 27,6 

Comme consigné dans le tableau ci -dessus (tableaux 19),  sur100 adolescents 

de 10 -14 ans résidents de la région de Dosso, environ 28 sont  occupés. Chez 

les garçons ce taux atteint 30,4 %  contre 25% chez les filles. En analysant 

lõoccupation des adolescents de 10-14 ans par milieu de résidence, on 

remarque des différences de situations entre les deux milieux. En effet, si en 

milieu rural, ce  sont environ 30 adolescents qui sont occup®s sur 100, ce nõest 



 

44 

que 9 qui le sont en milieu urbain. On note ®galement, que lõoccupation est 

aussi fonction du sexe des adolescents dans un même milieu. Dans le milieu 

rural par exemple, 32,2% des ad olescents sont occupés contre 26,6% des 

adolescentes.  En milieu urbain, 10,7% des garçons de 10 -14 ans sont occupés 

contre 7,7% des filles. Le milieu rural favorise lõactivit®, ¨ travers ses activit®s ¨ 

lui. Les garçons sont plus présents dans les activités rurales que les filles.  

5.2.2 TAUX D'OCCUPATION DES ENFANTS DE 10-14 ANS PAR DEPARTEMENT 

SELON LE SEXE 

Le taux dõoccupation par d®partement des enfants de 10-14 ans,  donne 

pour chaque département la proportion des enfants qui travaillent. Il est aussi 

donné pour chaque sexe et par milieu de résidence.  

Tableau 25: Taux d'occupation des enfants  de 10-14 ans  par sexe selon le milieu de résidence 

DEPARTEMENTS 

Milieu de résidence 

 

Urbain Rural Total 

BOBOYE  

Masculin 17,1 38,2 37,1 

Féminin 10,1 31 29,8 

Total 13,5 34,5 33,4 

DIOUNDOU 

Masculin 12,5 29 28 

Féminin 14,7 30 29,1 

Total 13,6 29,5 28,5 

DOGONDOUTCHI 

Masculin 12,2 26,3 24,8 

Féminin 7 26,4 24,4 

Total 9,6 26,3 24,6 

DOSSO 

Masculin 3,8 34,3 30,9 

Féminin 3,7 21,3 19,1 

Total 3,8 27,7 24,9 

FALMEY 

Masculin 16,7 42,3 40,8 

Féminin 19,5 31 30,2 

Total 18,2 36,5 35,4 

GAYA 

Masculin 16,3 43,7 39,4 

Féminin 11,1 30,2 26,9 

Total 13,5 37 33,1 

LOGA 

Masculin 6,5 31,6 30,6 

Féminin 4,7 34,9 33,6 

Total 5,6 33,2 32,1 

TIBIRI (DOUTCHI) 

Masculin 7,2 20 19,8 

Féminin 3,7 20,6 20,2 

Total 5,4 20,3 20 

DOSSO REGION 

Masculin 10,7 32,2 30,4 

Féminin 7,7 26,6 24,9 

Total 9,1 29,4 27,6 

NIGER 

Masculin 6,4 36,4 31,6 

Féminin 3,4 23,8 20,2 

Total 4,9 30,2 26 
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Au niveau de la région de Dosso, 27,6 % des adole scents de 10 -14 ans sont 

occupés. Ce niveau régional masque des disparités qui classent les 

départements en deux catégories distinctes. Ceux qui ont un taux 

dõoccupation sup®rieur au niveau r®gional, qui sont consid®r®s comme 

faisant travailler plus les en fants et ceux en dessous, qui font moins  travailler 

les enfants. Dans la première catégorie, on retrouve les départements de 

Falmey (35,4%), de Boboye (33,4% des enfants qui sont occupés), celui de 

Loga (33,2%), Gaya (33,1). Par ailleurs, on remarque que,  cette catégorie 

regroupe les départements qui ont les plus faibles proportions de scolaires. Les 

enfants sont donc utilis®s pour les travaux au d®pend de lõ®cole. Dans la 

seconde catégorie , on retrouve le reste des départements de la région, ils ont 

des taux dõoccupation relativement faibles par rapport au premier groupe, 

par contre des proportions des scolaires plus élevées.  

On constate enfin, en observant le ci -dessus, que pour tous les 

départements, les jeunes garçons sont plus utilisés dans le travail que les 

jeunes  filles de 10 -14 ans, et en milieu rural plus quõen milieu urbain. 

5.3 PARTICIPATION DES 15-19 ANS A L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

5.3.1 TAUX D'ACTIVITE DES 15-19 ANS SELON LE SEXE ET LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Le taux dõoccupation  donne la proportion des adolescents de 15 -19 ans qui 

sont occupés, il se calcule en rapportant les effectifs des adolescents 

occupés aux effectifs totaux des adolescents, on le calcule par milieu de 

résidence.  

Tableau 26 : Taux d'activité des 15-19 ans selon le sexe et le milieu de résidence 

 

Comme lõindique dans le tableau ci-dessus (tableaux 21), sur 100 adolescents 

de 15 -19 ans résidents de la région de Dosso, environ 55 sont occupés. Chez 

les garçons ce taux atteint 69 %  contre 42% chez les filles. En analysant 

lõoccupation des adolescents de 15-19 ans par milieu de résidence, on 

remarque des différences de situations entre les deux milieux. En effet, si en 

milieu rural, ce s ont environ 57 adolescents qui sont occup®s sur 100, ce nõest 

que 31 qui le sont en milieu urbain. On note ®galement, que lõoccupation est 

aussi fonction du sexe des adolescents dans un même milieu. Dans le milieu 

Sexe 

MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain Rural Total 

Masculin 42 72 69 

Féminin 20 44 42 

Total 31 57 55 
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rural par exemple, 72% des  adolescents son t  occupés contre 44% des 

adolescentes. En milieu urbain, 42% des garçons de 15 -19 ans sont occupés 

contre 20% des filles. Le milieu rural favorise lõactivit®, ¨ travers ses activit®s ¨ 

lui. Les garçons sont plus présents dans les activités rurales que les  filles. 

5.3.2 TAUX D'ACTIVITE DES 15-19 ANS SELON LE SEXE ET LE DEPARTEMENT 

Le taux dõoccupation par d®partement des enfants de 15 -19 ans, donne 

pour chaque département la proportion des adolescents qui travaillent. Il 

est aussi donné pour chaque sexe et par milieu de résidence  

Tableau 27: Taux d'occupation des adolescents  de 15-19 ans  par sexe selon le milieu de 

résidence 

Départements Sexe 

Milieu de résidence 

Urbain Rural Total 

BOBOYE 

Masculin 48 74 73 

Féminin 28 52 51 

Total 38 63 61 

DIOUNDOU 

Masculin 48 68 67 

Féminin 23 42 41 

Total 36 55 54 

DOGONDOUTCHI 

Masculin 47 69 66 

Féminin 19 50 46 

Total 33 58 55 

DOSSO 

Masculin 30 75 69 

Féminin 13 35 33 

Total 22 55 51 

FALMEY 

Masculin 57 78 76 

Féminin 43 47 47 

Total 50 62 61 

GAYA 

Masculin 51 76 72 

Féminin 25 30 30 

Total 38 52 50 

LOGA 

Masculin 33 79 77 

Féminin 19 67 65 

Total 26 73 70 

TIBIRI (DOUTCHI) 

Masculin 45 61 61 

Féminin 21 38 38 

Total 33 49 49 

DOSSO REGION 

Masculin 42 72 69 

Féminin 20 44 42 

Total 31 57 55 

NIGER 

Masculin 31 69 62 

Féminin 11 34 30 

Total 21 51 45 
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Au niveau de la région de Dosso, 55 % des adolescents de 15-19 ans sont 

occupés. Ce niveau régional masque des disparités qui classent les 

départements en deux catégories distinctes. Ceux qui ont un ta ux 

dõoccupation sup®rieur au niveau r®gional, qui sont consid®r®s comme 

faisant travailler plus les enfants et ceux en dessous, qui font moins  travailler 

les enfants. Dans la première catégorie, on retrouve les départements  de 

Falmey (61% ), de Boboye ( 61%), celui de Loga (70%). Par ailleurs, on 

remarque que, cette catégorie regroupe les départements qui ont les plus 

faibles proportions de scolaires. Les adolescents  sont donc utilisés pour les 

travaux au d®pend de lõ®cole. Dans la seconde cat®gorie, on retr ouve le 

reste des d®partements de la r®gion, ils ont des taux dõoccupation 

relativement faibles par rapport au premier groupe, par contre des 

proportions des scolaires plus élevées.  

On constate enfin, en observant le tableau 22 , que pour tous les 

départeme nts, les jeunes garçons plus utilisés dans le travail que les jeunes de 

10-14 ans, et en milieu rural plus quõen milieu urbain. Le milieu rural favorise 

lõactivit® des adolescents, ¨ travers ses activit®s ¨ lui. Les garons sont plus 

présents dans les acti vités rurales que les filles.  

5.3.3 TAUX D'ACTIVITE DES 15-19 ANS SELON LE SEXE ET LA SURVIE DES PARENTS 

Tableau 28: Taux d'occupation des adolescents de 15-19 ans  par sexe selon la survie des parents 

Sexe 
Survie des Parents 

Orphelin 

père 

Orphelin 

mère 

Orphelin père et 

mère 

Parents en 

vie 

Statut non 

connu 

Tota

l 

Masculin 76 73,8 69,1 67,7 44,9 69,1 

Féminin 44,5 41,9 39,6 41,4 24,4 41,7 

Total 59,1 57,5 53,8 54,2 33,6 54,9 

 

Quel que soit le statut de survie des parents des adolescents, ils sont à plus 

dõune fois sur deux occup®s. La  variation selon la survie ou pas dõun ou deux 

parents nõest pas tr¯s significatif. N®anmoins, on constate que les adolescents 

qui ont leurs deux parents travaillent moins que ceux qui ont perdu deux 

parents, eux -mêmes moins que les orphelins de mère, et ces derniers moins 

que les orphelins de père. Toutefois, quel que soit le statut de survie des 

parents les garçons sont occupés dans des proporti ons plus élevées que les 

filles quel que soit le milieu de résidence et le statut  de survie des parents . 
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5.3.4 TAUX D'OCCUPATION DES 15-19 ANS SELON LE SEXE ET LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Le taux dõoccupation donne le poids des adolescents de 15-19 ans (actives) 

occupés sur toute la population de 15 -19 ans (occupée ou non). Son niveau 

est d onné par le tableau ci -dessous par sexe suivant le milieu de résidence.  

Tableau 29 : r®partition du taux dôoccupation des adolescents de 15-19 ans par sexe selon le 

milieu de résidence 

Sexe 

MILIEU DE RESIDENCE 

 

Urbain Rural Total 

Masculin 42 72 69 

Féminin 20 44 42 

Total 31 57 55 

Globalement en milieu rural comme en milieu urbain les adolescents de 15 -19 

ans sont occupés dans des proportions importantes, à hauteur 

respectivement de 57 % et 31%, et 55% dans la région. On constate 

néanmoins, que les adol escents sont plus occup®s en milieu rural plus quõen 

milieu urbain et les adolescents (69%) plus que les adolescentes (42%) quel 

que soit le milieu de résidence.  

5.3.5 TAUX D'OCCUPATION DES 15-19 ANS SELON LE SEXE ET LE DEPARTEMENT 

Cette section donne lõampleur de lõoccupation au niveau d®partemental. le 

tableau ci -dessous  donne sa répartition par sexe selon le milieu de résidence.  
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Tableau 30 : r®partition du taux dôoccupation des adolescents de 15-19 ans par sexe selon le 

milieu de résidence (niveau des départements) 

Départements 

Milieu de résidence 

  Urbain Rural Total 

BOBOYE  
Masculin 48 74 73 

Féminin 28 52 51 
Total 38 63 61 

DIOUNDOU 
Masculin 48 68 67 

Féminin 23 42 41 
Total 36 55 54 

DOGONDOUTCHI 
Masculin 47 69 66 

Féminin 19 50 46 

Total 33 58 55 

DOSSO 
Masculin 30 75 69 

Féminin 13 35 33 
Total 22 55 51 

FALMEY 
Masculin 57 78 76 

Féminin 43 47 47 
Total 50 62 61 

GAYA 
Masculin 51 76 72 
Féminin 25 30 30 
Total 38 52 50 

LOGA 
Masculin 33 79 77 

Féminin 19 67 65 

Total 26 73 70 

TIBIRI (DOUTCHI) 
Masculin 45 61 61 

Féminin 21 38 38 
Total 33 49 49 

DOSSO REGION 
Masculin 42 72 69 
Féminin 20 44 42 
Total 31 57 55 

NIGER 
Masculin 31 69 62 

Féminin 11 34 30 

Total 21 51 45 

 

Notons de prime à bord que, les adolescents de la région de Dosso sont plus 

occup®s compar®s au niveau national de lõoccupation des adolescents (55% 

contre 45%). Dans la plupart des départements de la région, les adolescents 

sont occupés à plus de 50%, soit plus de 1 sur 2. Il atteint 70%, dans le 

dépa rtement de Loga où il est le plus élevé et 49% à Tibiri où il est le plus bas. 

Par ailleurs, on constate que, quel que soit le département, les adolescents 

sont plus occup®s que leurs sïurs et en milieu rural plus quõen milieu urbain. 

En outre, quel que so it le milieu de la région de Dosso, ou le sexe des 

adolescents, le taux dõoccupation reste plus ®lev® quõau niveau national. 
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5.3.6 TAUX D'OCCUPATION DES 15-19 ANS PAR DEPARTEMENT SELON LE SEXE 

ET LA SURVIE DES PARENTS 

Le taux dõoccupation au niveau des d®partements permet de comparer  

lõoccupation selon que, un ou les deux parents soient en vie ou non. 

Tableau 31 : Taux d'occupation des 15-19 ans par département selon le sexe et la survie des 

parents 

BOBOYE 

  
Orphelin 

père 
Orphelin 

mère 
Orphelin père 

mère Parents en vie 
Statut non 

connu Total 
Masculin 78,1 72,9 73,4 71,6 46,7 72,6 
Féminin 53,9 48,5 46,8 50,5 31,7 50,8 
Total 64,9 60,5 57,8 60,9 38 61,3 

DIOUNDOU 
Masculin 73,9 75,9 57,3 65,7 75 67 
Féminin 44,2 49,2 38,5 40,4 25 41,2 
Total 58,7 62,7 47,5 52,9 37,5 54 

DOGONDOUTCHI 
Masculin 73,9 71,9 64,3 64,7 42,9 66 
Féminin 50,8 49,4 47,1 45,5 24,4 46,3 
Total 61,2 60 55,7 54,5 33,7 55,4 

DOSSO 
Masculin 75,3 74,3 71,3 67,5 47,6 69 
Féminin 33,5 32,5 32 32,8 16,1 32,8 
Total 53,2 53 51,1 50 29,6 50,6 

FALMEY 
Masculin 81,2 76,7 75,2 75,5 71,4 76,4 
Féminin 50,1 48,6 46,3 46,2 38,5 46,9 
Total 64,5 61,5 60,1 60,4 50 61 

GAYA 
Masculin 77,9 75,4 67 70,7 37,5 71,6 
Féminin 28,4 27,7 21,7 30,1 21,9 29,5 
Total 51,6 52,7 44,7 49,9 29,7 50 

LOGA 
Masculin 82,4 79,5 78,1 75,4 62,5 76,5 
Féminin 67,9 65,7 63,8 64,2 58,3 64,7 
Total 74,5 72,4 70 69,7 60 70,5 

TIBIRI 
Masculin 69,9 66,5 65,2 59,5 35,5 60,9 
Féminin 42,4 36,4 37,9 37 12,9 37,5 
Total 55,5 51,1 51,8 47,9 24,2 48,9 

DOSSO (région) 
Masculin 76 73,8 69,1 67,7 44,9 69,1 
Féminin 44,5 41,9 39,6 41,4 24,4 41,7 
Total 59,1 57,5 53,8 54,2 33,6 54,9 

Niger 
Masculin 69,7 70,1 64,2 60,5 21,9 61,9 
Féminin 31,6 31,3 27,8 30 12,6 30,1 
Total 49,8 50 48,2 44,6 17,8 45,4 
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En observant le tableau ci -dessus, (Tablea u 32), on constate quõau niveau de 

la région de Dosso, 54,9 % des adolescents de 15 -19ans sont occupés  quel 

que soit le statut de survie de leurs parents . Ce niveau régional masque des 

disparités qui classent les départements en deux catégories distinctes.  Ceux 

qui ont un taux dõoccupation sup®rieur au niveau r®gional, qui sont 

considérés comme faisant travailler plus les adolescents  et ceux en dessous, 

qui font moins  travailler les enfants  tout statut de survie confondu . Dans la 

première catégorie, on ret rouve les départements de Falmey (61%), de 

Boboye (61%), celui de Loga (70%). Par ailleurs, on remarque que, cette 

catégorie regroupe les départements qui ont les plus faibles proportions de 

scolaires. Les adolescents sont donc utilisés pour les travaux au  dépend de 

lõ®cole. Dans la seconde cat®gorie, on retrouve le reste des d®partements 

de la r®gion, ils ont des taux dõoccupation relativement faibles par rapport au 

premier groupe, par contre des proportions des scolaires plus élevées.  Ce 

sont les départem ents de Dioundou, Tibiri, Gaya  ; etc.  

On constate enfin, en observant le tableau 32, que pour tous les 

départements, les jeunes garçons plus utilisés dans le travail que les jeunes  

filles de 1 5-19 ans quel que soit le département , et en milieu rural plus q uõen 

milieu urbain. Le milieu rural favorise lõactivit® des adolescents, ¨ travers ses 

activités à lui. Les garçons sont plus présents dans les activités rurales que les 

filles. 

5.3.7 TAUX DE CHOMAGE DES 15-19 ANS SELON LE SEXE ET LE MILIEU DE 

RESIDENCE 

Le taux de chômage des adolescents (15 -19ans) donne la proportion dõeux 

qui sont au chômage.  

Tableau 32 : Taux de chômage des 15-19 ans selon le sexe et le milieu de résidence 

Sexe 

MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain Rural Total 

Masculin 5,2 1,4 1,6 

Féminin 5,6 0,8 1,1 

Total 5,3 1,2 1,4 

En observant le tableau 34, on constate que le taux de chômage dans ce 

groupe est très faible, seulement 1 sur 100. Toutefois, il reste plus élevé en 

milieu urbain quõen milieu rural, soit 5,3% contre 1,2 %. Il est tout aussi plus 

élevé en chez les adolescents que chez les adolescentes (1,6% contre 1,1%).  

5.3.8 TAUX DE CHOMAGE DES 15-19 ANS SELON LE SEXE ET LE DEPARTEMENT 

Le taux de chômage des 15 -19ans donne la proportion des adolescents qui 

sont au ch ômage au niveau des  départe ments . 
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Tableau 33 : Taux de chômage des 15-19 ans selon le sexe et le département 

Milieu de résidence 

  Urbain Rural Total 

BOBOYE 

Masculin 3,5 0,9 1 

Féminin 2 0,4 0,5 

Total 2,9 0,7 0,8 

DIOUNDOU 

Masculin 2,6 2,4 2,4 

Féminin 4,5 2,1 2,2 

Total 3,2 2,3 2,3 
DOGONDOUTCHI 

Masculin 4,6 0,8 1,2 

Féminin 5 0,4 0,6 

Total 4,7 0,6 0,9 

DOSSO 

Masculin 10,2 1,4 1,9 

Féminin 10,4 1 1,5 

Total 10,2 1,3 1,8 
 FALMEY  

Masculin 0,5 0,9 0,9 

Féminin 0,7 1,1 1,1 

Total 0,6 1 1 

 GAYA 

Masculin 2,9 1,6 1,7 

Féminin 4,1 1,3 1,7 

Total 3,3 1,5 1,7 
LOGA 

Masculin 3 0,5 0,5 

Féminin 5,6 0,3 0,3 

Total 3,9 0,4 0,4 

TIBIRI (DOUTCHI)       

Masculin 7,7 2,8 2,9 

Féminin 11,8 1,6 1,8 

Total 9 2,4 2,5 
 DOSSO (Région)  

Masculin 5,2 1,4 1,6 

Féminin 5,6 0,8 1,1 
Total 5,3 1,2 1,4 
Niger 

Masculin 21,8 5 6,9 

Féminin 14,2 1,7 2,6 

Total 20 3,9 5,5 

Quel que soit le milieu de résidence et le sexe, on constate que les taux de 

ch¹mage des adolescents est plus ®lev® au niveau national plus quõen 

région de Dosso, soit 5,5% au Niger  contre 1,4 % à Dosso. Au niveau des 



 

53 

départements, Tibiri et Dioundou sont ceux , où les taux de ch ômage sont plus 

élevés, tandis que Loga et Dogondoutchi enregistrent les plus faibles taux de 

chômage  dans la région (moins de 1%). On remarque que , le taux de  

ch¹mage est plus ®lev® dans les d®partements o½ le niveau dõinstruction est 

plus élevé et inversement. Toutefois, on note en général, que le chômage est 

plus ®lev® en milieu urbain quõen milieu rural . En outre, la tendance générale, 

montre que le chômage des adolescentes est plus élevé en milieu urbain et 

celui des adolescents plus en milieu rural quõen milieu urbain. 

5.3.9 REPARTITION DES ADOLESCENTS PAR SEXE ET PAR MILIEU SELON LA 

SITUATION DANS L'EMPLOI 

La situation dans lõemploi renseigne sur la nature du lien de lõadolescent ¨ 

lõemploi. Il peut °tre employeur, salari®, ind®pendant, etc. on en donne les 

proportions par situation des adolescents suivant un certain nombre de 

caractéristiques  
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Tableau 34 : R®partition par situation dans lôemploi des adolescents selon le milieu de résidence 

et le sexe. 

Situation dans l'emploi 

urbain 

Masculin Féminin Total 

Effectif Proportion Effectif Proportion Effectif Proportion 

Employeur 26 0,3 3 0 29 0,1 

Salarié du public 70 0,7 56 0,6 126 0,7 

Salarié parapublic 2 0 2 0 4 0 

Salarié du privé 82 0,8 27 0,3 109 0,6 

Service civique (ASCN) 1 0 0 0 1 0 

Indépendant 1270 12,8 728 7,7 1998 10,3 

Aide familial 1715 17,3 700 7,4 2415 12,5 

Travailleur à la tâche 199 2 51 0,5 250 1,3 

Apprenti/Stagiaire 457 4,6 151 1,6 608 3,1 

Membre coopérative 4 0 2 0 6 0 

Autre 6067 61,3 7745 81,8 13812 71,4 

Total 9893 100 9465 100 19358 100 

Rural 

Employeur 239 0,3 146 0,1 385 0,2 

Salarié du public 222 0,2 51 0,1 273 0,1 

Salarié parapublic 15 0 6 0 21 0 

Salarié du privé 59 0,1 9 0 68 0 

Service civique (ASCN) 6 0 4 0 10 0 

Indépendant 16099 17,9 23465 24,1 39564 21,1 

Aide familial 44632 49,6 17601 18,1 62233 33,2 

Travailleur à la tâche 349 0,4 117 0,1 466 0,2 

Apprenti/Stagiaire 122 0,1 31 0 153 0,1 

Membre coopérative 112 0,1 86 0,1 198 0,1 

Autre 28150 31,3 55896 57,4 84046 44,8 

Total 90005 100 97412 100 187417 100 

Ensemble 

Employeur 265 0,3 149 0,1 414 0,2 

Salarié du public 292 0,3 107 0,1 399 0,2 

Salarié parapublic 17 0 8 0 25 0 

Salarié du privé 141 0,1 36 0 177 0,1 

Service civique (ASCN) 7 0 4 0 11 0 

Indépendant 17369 17,4 24193 22,6 41562 20,1 

Aide familial 46347 46,4 18301 17,1 64648 31,3 

Travailleur à la tâche 548 0,5 168 0,2 716 0,3 

Apprenti/Stagiaire 579 0,6 182 0,2 761 0,4 

Membre coopérative 116 0,1 88 0,1 204 0,1 

Autre 34217 34,3 63641 59,5 97858 47,3 

Total 99898 100 106877 100 206775 100 
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Le tableau ci -dessus donnant la répartition des adolescents occupés par 

situation dans lõemploi. On remarque quõils sont essentiellement (78,6% 

dõentre eux) aide familial ou autre dans leur emploi . Ils sont aussi souvent 

indépendants (plus de 20%). Par milieu de résidence, on constate que  les 

adolescents sont souvent indépendants (10,3%), aide familial (12,5%) et 

g®n®ralement ont une autre situation dans lõemploi.  

En milieu rural,  m°me sõils sont tout aussi importants à avoir une autre situation 

dans lõemploi (44,8), les indépendants et aide familia l représentent la plus 

forte proportion, soit 54,3% des adolescents. En général, les adolescents ont 

une autre situation dans lõemploi, les filles plus que les garons. En milieu 

urbain les garçons sont plus indépendants et aides familia l que les filles, tandis 

quõen milieu rural les filles  sont plus aides familial  quõeux. 

5.3.10 REPARTITION DES ADOLESCENTS PAR SEXE ET PAR NIVEAU 

D'INSTRUCTION SELON SECTEUR D'ACTIVITE 

Le tableau Annexe 05   donne  la répartition des adolescents occupés par 

situation dans lõemploi. On remarque quel que soit le d®partement quõils  sont 

essentiellement  aide familiaux ou autre dans leur  emploi et rarement 

indépendants.  

En g®n®ral, les adolescents ont une autre situation dans lõemploi, les filles plus 

que les garons. En outre, sur lõensemble des départements de la région de 

Dosso on constate que les filles adolescentes sont plus indépen dantes que les 

garons, qui sont eux plus dans lõaide familial que les filles. On penserait que 

les filles jeunes mariées pratiquent des petites activités agricoles et se 

déclarent indépendantes, tandis que les garçons à  cet âge, restent encore 

dans lõexploitation familiale et se déclare aides familiaux.  

Conclusion partielle  

La situation des adolescents par rapport ¨ lõactivit® ®conomique est tout 

aussi précaire. En effet, 40% des jeunes de 10 -19 se déclarent occupés en 

2012. Ils sont aussi très souvent sc olaires (35%). Les adolescentes femmes au 

foyer font 14% de lõensemble des adolescents. 
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Conclusion  

Lõobjectif global de cette ®tude est de faire lõ®tat des caract®ristiques 

sociodémographiques, socioculturelles et socioéconomiques des adolescents 

résidents de la région de Dosso en 2012 sur la base essentiellement d es 

données du 4 ème  RGP/H 2012 du Niger .  

Ainsi ; on dénombre  dans la région de Dosso , 464 705 adolescents  de deux 

sexes ; dont 227  576 adolescents (de sexe masculins ) et 237129  adolescentes 

(de sexe féminin ), soit 12% de lõensemble des adolescents du pays. Ils r®sident 

pour 91 sur 100 en milieu rural contre 9 en milieu urbain. La structure par âge 

met en exergue la prédominance des 10 -14ans, soit plus de 55% des 

adolescents. Lõ®volution du poids des adolescents dans la population globale 

révèle  entre 1988 et 20 01, une augmentation  nette de  la proportion  des 

adolescents dans la population. Elle était de 20% en 1988, 22,5% en 2001 et 

22,8 % en 2012, soit une augmentation nette de 3%.  Les adolesce nts de deux 

sexes de la région de Dosso vivent en union à plus de 50% à partir de 18 ans, 

et les filles plus que les garçons. Les adolescentes sont mères aussi en milieu 

rural quõen milieu urbain avec des taux de fécondité respectifs de 128 et 103 

naissanc es pour 1000 adolescentes. Les adolescentes de 19 ans  (le groupe le 

plus fécond)  du milieu rural atteignent  les 233 naissances pour 1000  

adolescentes . 

Quant à la mortalité des adolescents, elle atteint un taux 3,42 décès 

dõadolescents pour 1000 de deux sex es à  10 ans où elle est la plus élevée. 

LõEsperance de vie ¨ 10 ans est de 61,4ans contre 53 ans ¨ 19 ans, le risque 

de mourir est plus élevé chez les adolescentes comparées aux adolescents 

du fait  probablement  de la mortalité maternelle.  

Par rapport au mo uvement migratoire, seulement 6 adolescents sur 100 ont 

connu une migration durée de vie, les 94 autres vivent toujours  dans les 

départements où ils étaient  nés. 

Plus de 50% des adolescents vivent dans les ménages de leurs parents 

biologiques, sont raremen t chefs de ménage, très souvent sans aucun lien  de 

parenté  avec le chef de ménage  même  si lõon constate quõune grande 

partie des adolescentes sont épou ses déjà (surtout les filles, 99,7%  des 

époux/épouses du chef de ménage ) du chef de ménage . On en rencont re 

également des neveux et nièces , ou des adolescents vivant  dans un ménage 

o½ ils nõont aucun lien de parenté avec le chef de ménage. Les orphelins sont 

rares dans la population des adolescents  de la région de Dosso , soit 

seulement  15,8% de lõensemble (dõun ou de deux parents) . 
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Toutefois, Seulement 47,6% des adolescents savent lire et écrire dans une 

lang ue. En milieu rural cõest seulement 44,9 %contre 75,2% en milieu urbain. 

Les filles sont moins alphab®tis®es que les garons. Ils nõont un niveau 

dõinstruction quõ¨ hauteur de 60%, dont 42,2% ont un niveau primaire, et 8,7% 

un niveau secondaire. Par contre,  seulement 35,1 % des adolescents de la 

région fréquentent actuellement.  

La situation des adolescents par rapport ¨ lõactivit® ®conomique est tout 

aussi précaire. En effet, 40% des jeunes de 10 -19 ans se déclarent occupés en 

2012. Ils sont aussi très souvent scolaires (35%). Les adolescentes femmes au 

foyer font 14% de lõensemble des adolescents. 

En général, les adolescents de la région de Dosso, ne sont p as alphabétisés, 

ni instruits et cela dans des grandes proportions. Pire encore, ils sont en 

couple, tr availlent et procréent déjà à 12  ans. Ces indicateurs sont alarmants 

si lõon sait que lõadolescence pr®pare la vie adulte. 
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Annexes  

Annexe 01  : Répartition par des adolescents des ménages ordinaires selon le sexe (niveau département)  

AGE 10 - 19 ans 

Sexe 

Masculin  Féminin  Total 

Effectif  Proportion  Effectif  Proportion  Effectif  Proportion  

BOBOYE 

10 ANS 3340 11,7 3297 11 6637 11,3 

11 ANS 3327 11,7 3202 10,7 6529 11,1 

12 ANS 3165 11,1 3440 11,4 6605 11,3 

13 ANS 3146 11 3395 11,3 6541 11,2 

14 ANS 2984 10,5 3271 10,9 6255 10,7 

15 ANS 2999 10,5 3047 10,1 6046 10,3 

16 ANS 2432 8,5 2722 9,1 5154 8,8 

17 ANS 2476 8,7 2648 8,8 5124 8,7 

18 ANS 2632 9,2 2692 9 5324 9,1 

19 ANS 2044 7,2 2349 7,8 4393 7,5 



 

Total 28545 100 30063 100 58608 100 

DIOUNDIOU 

10 ANS 1602 12,8 1682 13,4 3284 13,1 

11 ANS 1514 12,1 1462 11,7 2976 11,9 

12 ANS 1481 11,8 1455 11,6 2936 11,7 

13 ANS 1275 10,2 1239 9,9 2514 10 

14 ANS 1286 10,3 1214 9,7 2500 10 

15 ANS 1178 9,4 1192 9,5 2370 9,5 

16 ANS 1158 9,3 1107 8,8 2265 9 

17 ANS 1094 8,7 1143 9,1 2237 8,9 

18 ANS 1011 8,1 1060 8,5 2071 8,3 

19 ANS 918 7,3 970 7,7 1888 7,5 

Total 12517 100 12524 100 25041 100 

DOGONDOUTCHI              

10 ANS 4917 11,8 5157 11,5 10074 11,6 

11 ANS 5212 12,5 5000 11,1 10212 11,8 

12 ANS 4674 11,2 4944 11 9618 11,1 



 

13 ANS 4690 11,2 4859 10,8 9549 11 

14 ANS 4221 10,1 4107 9,2 8328 9,6 

15 ANS 3673 8,8 4267 9,5 7940 9,2 

16 ANS 3725 8,9 4356 9,7 8081 9,3 

17 ANS 3567 8,6 4210 9,4 7777 9 

18 ANS 3452 8,3 4152 9,3 7604 8,8 

19 ANS 3582 8,6 3818 8,5 7400 8,5 

Total 41713 100 44870 100 86583 100 

DOSSO             

10 ANS 6390 11,9 6861 12,2 13251 12,1 

11 ANS 6397 11,9 6433 11,5 12830 11,7 

12 ANS 6191 11,5 6509 11,6 12700 11,6 

13 ANS 5116 9,5 5561 9,9 10677 9,7 

14 ANS 5340 9,9 5519 9,9 10859 9,9 

15 ANS 5452 10,1 5371 9,6 10823 9,9 

16 ANS 4484 8,3 4837 8,6 9321 8,5 

17 ANS 4923 9,2 4886 8,7 9809 8,9 



 

18 ANS 5301 9,9 5225 9,3 10526 9,6 

19 ANS 4168 7,8 4819 8,6 8987 8,2 

Total 53762 100 56021 100 109783 100 

FALMEY             

10 ANS 1503 12,7 1525 12,2 3028 12,4 

11 ANS 1388 11,7 1303 10,4 2691 11 

12 ANS 1265 10,7 1358 10,8 2623 10,8 

13 ANS 1266 10,7 1274 10,2 2540 10,4 

14 ANS 1186 10 1376 11 2562 10,5 

15 ANS 1386 11,7 1380 11 2766 11,4 

16 ANS 933 7,9 1168 9,3 2101 8,6 

17 ANS 1074 9,1 1104 8,8 2178 8,9 

18 ANS 1062 9 1092 8,7 2154 8,8 

19 ANS 769 6,5 943 7,5 1712 7 

Total 11832 100 12523 100 24355 100 

GAYA             

10 ANS 3893 13,4 3916 13,2 7809 13,3 



 

11 ANS 3319 11,4 3201 10,8 6520 11,1 

12 ANS 3208 11,1 3286 11 6494 11,1 

13 ANS 3002 10,3 2985 10 5987 10,2 

14 ANS 2794 9,6 2941 9,9 5735 9,8 

15 ANS 3261 11,2 3109 10,4 6370 10,8 

16 ANS 2505 8,6 2735 9,2 5240 8,9 

17 ANS 2550 8,8 2563 8,6 5113 8,7 

18 ANS 2321 8 2466 8,3 4787 8,1 

19 ANS 2152 7,4 2554 8,6 4706 8 

Total 29005 100 29756 100 58761 100 

LOGA              

10 ANS 2154 11,3 2234 11,6 4388 11,4 

11 ANS 2366 12,4 2243 11,6 4609 12 

12 ANS 2122 11,1 2162 11,2 4284 11,2 

13 ANS 2146 11,3 2021 10,5 4167 10,9 

14 ANS 2004 10,5 1901 9,8 3905 10,2 

15 ANS 1796 9,4 1714 8,9 3510 9,1 



 

16 ANS 1597 8,4 1688 8,7 3285 8,6 

17 ANS 1666 8,7 1795 9,3 3461 9 

18 ANS 1790 9,4 1918 9,9 3708 9,7 

19 ANS 1430 7,5 1632 8,5 3062 8 

Total 19071 100 19308 100 38379 100 

TIBIRI (DOUTCHI) 

10 ANS 3696 11,9 3948 12,3 7644 12,1 

11 ANS 3743 12 3687 11,5 7430 11,8 

12 ANS 3456 11,1 3646 11,4 7102 11,2 

13 ANS 3695 11,9 3632 11,3 7327 11,6 

14 ANS 3204 10,3 3006 9,4 6210 9,8 

15 ANS 2808 9 2902 9,1 5710 9 

16 ANS 2719 8,7 2946 9,2 5665 9 

17 ANS 2790 9 3010 9,4 5800 9,2 

18 ANS 2410 7,7 2647 8,3 5057 8 

19 ANS 2610 8,4 2640 8,2 5250 8,3 

Total 31131 100 32064 100 63195 100 

 



 

Annexe 02 : Répartition des adolescents des ménage s ordinaires par âge selon le  sexe 

Âges  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Total 

                                               Masculin  

10 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

11 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

12 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

13 ANS 97,9 1,7 0,2 0 0,1 0 0 100 

14 ANS 97 2,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0 100 

15 ANS 95,6 3,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 100 

16 ANS 89,7 9,1 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 100 

17 ANS 87,1 11,5 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3 100 

18 ANS 80,1 18,7 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 100 

19 ANS 78,1 20,6 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 100 

Total 93,6 5,9 0,3 0 0,1 0,1 0,1 100 

Féminin  

10 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 



 

11 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

12 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

13 ANS 73,9 21,5 3,5 0,4 0,1 0,2 0,4 100 

14 ANS 70,2 24,3 4,1 0,4 0,2 0,2 0,6 100 

15 ANS 55,2 38,6 4,8 0,5 0,1 0,2 0,6 100 

16 ANS 38,9 51,2 7,5 0,9 0,2 0,3 1 100 

17 ANS 26,4 62,1 9 0,9 0,1 0,3 1 100 

18 ANS 17,8 68,1 11,3 1,2 0,2 0,4 1,2 100 

19 ANS 29,9 56,6 10,7 1 0,2 0,4 1,3 100 

Total 64,6 29,5 4,6 0,5 0,1 0,2 0,5 100 

Ensemble  

10 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

11 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

12 ANS 100 0 0 0 0 0 0 100 

13 ANS 85,8 11,7 1,9 0,2 0,1 0,1 0,2 100 

14 ANS 83,5 13,5 2,2 0,3 0,1 0,1 0,3 100 



 

15 ANS 75,2 21,4 2,6 0,3 0,1 0,1 0,3 100 

16 ANS 63,1 31,2 4,2 0,5 0,1 0,2 0,6 100 

17 ANS 55,9 37,6 5 0,5 0,1 0,3 0,7 100 

18 ANS 48 44,1 6,1 0,6 0,1 0,3 0,7 100 

19 ANS 52,6 39,6 5,9 0,6 0,2 0,3 0,8 100 

Total 78,8 17,9 2,5 0,3 0,1 0,1 0,3 100 

 

 

ANNEXE 03: REPARTITION DES ADOLESCENTS PAR NIVEAU DõINSTRUCTION SELON LE MILIEU DE RESIDENCE ET LE SEXE 

Niveau d'instruction 

   Urbain 

Masculin Féminin Total 

Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif 

Aucun Niveau 2292 11,1 3712 17,4 6004 14,3 

Ecole Coranique 997 4,8 883 4,1 1880 4,5 

Cours d'adulte 8 0 27 0,1 35 0,1 

Préscolaire 16 0,1 14 0,1 30 0,1 

Primaire 12037 58,4 11320 53,2 23357 55,7 

Secondaire 1 3488 16,9 3889 18,3 7377 17,6 



 

Secondaire 2 915 4,4 510 2,4 1425 3,4 

Ecole Prof. Second. 1 251 1,2 305 1,4 556 1,3 

Ecole Prof. Second. 2 50 0,2 73 0,3 123 0,3 

Ecole Prof. Sup. 20 0,1 6 0 26 0,1 

Ens. Supérieur 21 0,1 17 0,1 38 0,1 

Education Non Formelle 347 1,7 275 1,3 622 1,5 

ND 182 0,9 251 1,2 433 1 

Total 20624 100 21282 100 41906 100 

Rural 

Aucun Niveau 64901 31,4 113647 52,7 178548 42,2 

Ecole Coranique 15978 7,7 11193 5,2 27171 6,4 

Cours d'adulte 150 0,1 453 0,2 603 0,1 

Préscolaire 96 0 63 0 159 0 

Primaire 99919 48,3 72977 33,8 172896 40,9 

Secondaire 1 19848 9,6 13163 6,1 33011 7,8 

Secondaire 2 1002 0,5 596 0,3 1598 0,4 

Ecole Prof. Second. 1 258 0,1 77 0 335 0,1 

Ecole Prof. Second. 2 102 0 37 0 139 0 



 

Ecole Prof. Sup. 43 0 13 0 56 0 

Ens. Supérieur 61 0 23 0 84 0 

Education Non Formelle 3844 1,9 1772 0,8 5616 1,3 

ND 750 0,4 1833 0,8 2583 0,6 

Total 206952 100 215847 100 422799 100 

Total 

Aucun Niveau 67193 29,5 117359 49,5 184552 39,7 

Ecole Coranique 16975 7,5 12076 5,1 29051 6,3 

Cours d'adulte 158 0,1 480 0,2 638 0,1 

Préscolaire 112 0 77 0 189 0 

Primaire 111956 49,2 84297 35,5 196253 42,2 

Secondaire 1 23336 10,3 17052 7,2 40388 8,7 

Secondaire 2 1917 0,8 1106 0,5 3023 0,7 

Ecole Prof. Second. 1 509 0,2 382 0,2 891 0,2 

Ecole Prof. Second. 2 152 0,1 110 0 262 0,1 

Ecole Prof. Sup. 63 0 19 0 82 0 

Ens. Supérieur 82 0 40 0 122 0 

Education Non Formelle 4191 1,8 2047 0,9 6238 1,3 



 

ND 932 0,4 2084 0,9 3016 0,6 

Total 227576 100 237129 100 464705 100 

 

 

 

 

 

Annexe 04  : répartition par niveau dõinstruction des adolescents selon le sexe (niveau des d®partements) 

BOBOYE 

 Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin  Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  9854 34,5 16661 55,4 26515 45,2 

Ecole Coranique  3061 10,7 1199 4 4260 7,3 

Cours d'adulte  15 0,1 39 0,1 54 0,1 

Préscolaire  14 0 6 0 20 0 

Primaire  12685 44,4 10028 33,4 22713 38,8 

Secondaire 1  1979 6,9 1596 5,3 3575 6,1 

Secondaire 2  247 0,9 125 0,4 372 0,6 



 

Ecole Prof. Second. 1  26 0,1 8 0 34 0,1 

Ecole Prof. Second.  2 14 0 11 0 25 0 

Ecole Prof. Sup.  5 0 3 0 8 0 

Ens. Supérieur 10 0 1 0 11 0 

Education Non Formelle  561 2 206 0,7 767 1,3 

ND 74 0,3 180 0,6 254 0,4 

Total 28545 100 30063 100 58608 100 

  

DIOUNDOU 

  Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin  Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  3229 25,8 6488 51,8 9717 38,8 

Ecole Coranique  1072 8,6 638 5,1 1710 6,8 

Cours d'adulte  24 0,2 41 0,3 65 0,3 

Préscolaire  6 0 5 0 11 0 

Primaire  6260 50 4177 33,4 10437 41,7 

Secondaire 1  1525 12,2 882 7 2407 9,6 

Secondaire 2  96 0,8 83 0,7 179 0,7 

Ecole Prof. Second. 1  27 0,2 8 0,1 35 0,1 



 

Ecole Prof. Second. 2  7 0,1 3 0 10 0 

Ecole Prof. Sup.  4 0 0 0 4 0 

Ens. Supérieur 5 0 1 0 6 0 

Education Non Formelle  211 1,7 60 0,5 271 1,1 

ND 51 0,4 138 1,1 189 0,8 

Total 12517 100 12524 100 25041 100 

DOGONDOUTCHI 

  Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin  Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  9445 22,6 17266 38,5 26711 30,9 

Ecole Coranique  3016 7,2 4752 10,6 7768 9 

Cours d'adulte  34 0,1 106 0,2 140 0,2 

Préscolaire  19 0 14 0 33 0 

Primaire  22509 54 17332 38,6 39841 46 

Secondaire 1  5353 12,8 3922 8,7 9275 10,7 

Secondaire 2  388 0,9 258 0,6 646 0,7 

Ecole Prof. Second. 1  74 0,2 50 0,1 124 0,1 

Ecole Prof. Second. 2  22 0,1 11 0 33 0 



 

Ecole Prof. Sup.  15 0 1 0 16 0 

Ens. Supérieur 22 0,1 8 0 30 0 

Education Non Formelle  680 1,6 777 1,7 1457 1,7 

ND 136 0,3 373 0,8 509 0,6 

Total 41713 100 44870 100 86583 100 

DOSSO 

  Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin  Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  18339 34,1 29571 52,8 47910 43,6 

Ecole Coranique  2358 4,4 971 1,7 3329 3 

Cours d'adulte  31 0,1 114 0,2 145 0,1 

Préscolaire  28 0,1 21 0 49 0 

Primaire  25608 47,6 19558 34,9 45166 41,1 

Secondaire 1  5428 10,1 4359 7,8 9787 8,9 

Secondaire 2  531 1 311 0,6 842 0,8 

Ecole Prof. Second. 1  246 0,5 266 0,5 512 0,5 

Ecole Prof. Second. 2  55 0,1 56 0,1 111 0,1 

Ecole Prof. Sup.  16 0 9 0 25 0 



 

Ens. Supérieur 29 0,1 14 0 43 0 

Education Non Formelle  921 1,7 379 0,7 1300 1,2 

ND 172 0,3 392 0,7 564 0,5 

Total 53762 100 56021 100 109783 100 

FALMEY 

  Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin  Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  4984 42,1 8377 66,9 13361 54,9 

Ecole Coranique  1395 11,8 573 4,6 1968 8,1 

Cours d'adulte  3 0 9 0,1 12 0 

Préscolaire  5 0 4 0 9 0 

Primaire 4549 38,4 2984 23,8 7533 30,9 

Secondaire 1  578 4,9 365 2,9 943 3,9 

Secondaire 2  34 0,3 32 0,3 66 0,3 

Ecole Prof. Second. 1  3 0 1 0 4 0 

Ecole Prof. Second. 2  8 0,1 4 0 12 0 

Ecole Prof. Sup.  1 0 0 0 1 0 

Ens. Supérieur 1 0 2 0 3 0 



 

Education Non Form elle  234 2 86 0,7 320 1,3 

ND 37 0,3 86 0,7 123 0,5 

Total 11832 100 12523 100 24355 100 

GAYA  

  Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin  Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  9801 33,8 16765 56,3 26566 45,2 

Ecole Coranique  3517 12,1 1829 6,1 5346 9,1 

Cours d'adulte  33 0,1 76 0,3 109 0,2 

Préscolaire  20 0,1 11 0 31 0,1 

Primaire  11750 40,5 8492 28,5 20242 34,4 

Secondaire 1  2546 8,8 1843 6,2 4389 7,5 

Secondaire 2  289 1 167 0,6 456 0,8 

Ecole Prof. Second. 1  39 0,1 16 0,1 55 0,1 

Ecole Prof. Second. 2  21 0,1 13 0 34 0,1 

Ecole Prof. Sup.  9 0 0 0 9 0 

Ens. Supérieur 5 0 5 0 10 0 

Education Non Formelle  827 2,9 254 0,9 1081 1,8 



 

ND 148 0,5 285 1 433 0,7 

Total 29005 100 29756 100 58761 100 

LOGA 

  Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  4877 25,6 9580 49,6 14457 37,7 

Ecole Coranique  706 3,7 286 1,5 992 2,6 

Cours d'adulte  3 0 33 0,2 36 0,1 

Préscolaire  8 0 7 0 15 0 

Primaire  10936 57,3 7816 40,5 18752 48,9 

Secondaire 1  2019 10,6 1318 6,8 3337 8,7 

Secondaire 2  109 0,6 50 0,3 159 0,4 

Ecole Prof. Second. 1  30 0,2 7 0 37 0,1 

Ecole Prof. Second. 2  12 0,1 4 0 16 0 

Ecole Prof. Sup.  5 0 5 0 10 0 

Ens. Supérieur 6 0 4 0 10 0 

Education Non Formelle  317 1,7 73 0,4 390 1 

ND 43 0,2 125 0,6 168 0,4 



 

Total  19071 100 19308 100 38379 100 

TIBIRI 

  Niveau dõinstruction Masculin  Proportion  Féminin  Proportion  Total Proportion  

Aucun Niveau  6664 21,4 12651 39,5 19315 30,6 

Ecole Coranique  1850 5,9 1828 5,7 3678 5,8 

Cours d'adulte  15 0 62 0,2 77 0,1 

Préscola ire 12 0 9 0 21 0 

Primaire  17659 56,7 13910 43,4 31569 50 

Secondaire 1  3908 12,6 2767 8,6 6675 10,6 

Secondaire 2  223 0,7 80 0,2 303 0,5 

Ecole Prof. Second. 1  64 0,2 26 0,1 90 0,1 

Ecole Prof. Second. 2  13 0 8 0 21 0 

Ecole Prof. Sup.  8 0 1 0 9 0 

Ens. Supérieur  4 0 5 0 9 0 

Education Non Formelle  440 1,4 212 0,7 652 1 

ND 271 0,9 505 1,6 776 1,2 

Total 31131 100 32064 100 63195 100 

 



 

Annexe 05 : R®partition par situation dans lõemploi des adolescents par sexe (niveau d®partements) 

Situation dans l'emploi 

BOBOYE 

Masculin Féminin Total 

Effectifs Proportion Effectifs Proportion Effectifs Proportion 

Employeur 20 0,2 14 0,1 34 0,1 

Salarié du public 28 0,2 10 0,1 38 0,1 

Salarié parapublic 2 0 1 0 3 0 

Salarié du privé 19 0,2 3 0 22 0,1 

Service civique (ASCN) 2 0 0 0 2 0 

Indépendant 2726 21,7 3752 27,9 6478 24,9 

Aide familial 5782 46 2813 20,9 8595 33 

Travailleur à la tâche 46 0,4 16 0,1 62 0,2 

Apprenti/Stagiaire 62 0,5 20 0,1 82 0,3 

Membre coopérative 5 0 17 0,1 22 0,1 

Autre 3891 30,9 6812 50,6 10703 41,1 

Total 12583 100 13458 100 26041 100 

DIOUNDOU 

Employeur 8 0,1 8 0,1 16 0,1 



 

Salarié du public 26 0,5 4 0,1 30 0,3 

Salarié parapublic 1 0 0 0 1 0 

Salarié du privé 0 0 0 0 0 0 

Service civique (ASCN) 1 0 0 0 1 0 

Indépendant 870 16,2 1417 25,9 2287 21,1 

Aide familial 2554 47,7 751 13,7 3305 30,5 

Travailleur à la tâche 7 0,1 5 0,1 12 0,1 

Apprenti/Stagiaire 6 0,1 6 0,1 12 0,1 

Membre coopérative 2 0 2 0 4 0 

Autre 1884 35,2 3279 59,9 5163 47,7 

Total 5359 100 5472 100 10831 100 

DOGONDOUTCHI 

Employeur 43 0,2 23 0,1 66 0,2 

Salarié du public 55 0,3 20 0,1 75 0,2 

Salarié parapublic 2 0 2 0 4 0 

Salarié du privé 20 0,1 2 0 22 0,1 

Service civique (ASCN) 2 0 0 0 2 0 

Indépendant 2923 16,2 6180 29,7 9103 23,5 



 

Aide familial 8219 45,7 3170 15,2 11389 29,4 

Travailleur à la tâche 123 0,7 25 0,1 148 0,4 

Apprenti/Stagiaire 50 0,3 12 0,1 62 0,2 

Membre coopérative 34 0,2 11 0,1 45 0,1 

Autre 6528 36,3 11358 54,6 17886 46,1 

Total 17999 100 20803 100 38802 100 

DOSSO 

Employeur 73 0,3 24 0,1 97 0,2 

Salarié du public 77 0,3 34 0,1 111 0,2 

Salarié parapublic 7 0 3 0 10 0 

Salarié du privé 48 0,2 11 0 59 0,1 

Service civique (ASCN) 2 0 1 0 3 0 

Indépendant 4331 17,8 4052 16,1 8383 16,9 

Aide familial 10765 44,2 3643 14,5 14408 29,1 

Travailleur à la tâche 136 0,6 21 0,1 157 0,3 

Apprenti/Stagiaire 229 0,9 101 0,4 330 0,7 

Membre coopérative 34 0,1 14 0,1 48 0,1 

Autre 8626 35,5 17234 68,6 25860 52,3 



 

Total 24328 100 25138 100 49466 100 

FALMEY 

Employeur 16 0,3 31 0,5 47 0,4 

Salarié du public 11 0,2 7 0,1 18 0,2 

Salarié parapublic 0 0 0 0 0 0 

Salarié du privé 5 0,1 0 0 5 0 

Service civique (ASCN) 0 0 0 0 0 0 

Indépendant 1125 21,5 1553 27,3 2678 24,5 

Aide familial 2671 51,1 1017 17,9 3688 33,8 

Travailleur à la tâche 41 0,8 7 0,1 48 0,4 

Apprenti/Stagiaire 7 0,1 4 0,1 11 0,1 

Membre coopérative 5 0,1 1 0 6 0,1 

Autre 1343 25,7 3067 53,9 4410 40,4 

Total 5224 100 5687 100 10911 100 

GAYA 

Employeur 36 0,3 8 0,1 44 0,2 

Salarié du public 29 0,2 7 0,1 36 0,1 

Salarié parapublic 2 0 2 0 4 0 



 

Salarié du privé 36 0,3 16 0,1 52 0,2 

Service civique (ASCN) 0 0 1 0 1 0 

Indépendant 2346 18,3 1977 14,7 4323 16,5 

Aide familial 5923 46,3 1705 12,7 7628 29,1 

Travailleur à la tâche 127 1 44 0,3 171 0,7 

Apprenti/Stagiaire 202 1,6 32 0,2 234 0,9 

Membre coopérative 7 0,1 8 0,1 15 0,1 

Autre 4081 31,9 9627 71,7 13708 52,3 

Total 12789 100 13427 100 26216 100 

LOGA 

Employeur 18 0,2 12 0,1 30 0,2 

Salarié du public 30 0,4 8 0,1 38 0,2 

Salarié parapublic 0 0 0 0 0 0 

Salarié du privé 2 0 3 0 5 0 

Service civique (ASCN) 0 0 1 0 1 0 

Indépendant 773 9,3 2528 28,9 3301 19,4 

Aide familial 5371 64,9 2985 34,1 8356 49,1 

Travailleur à la tâche 17 0,2 40 0,5 57 0,3 



 

Apprenti/Stagiaire 7 0,1 4 0 11 0,1 

Membre coopérative 19 0,2 24 0,3 43 0,3 

Autre 2042 24,7 3142 35,9 5184 30,4 

Total 8279 100 8747 100 17026 100 

TIBIRI 

Employeur 51 0,4 29 0,2 80 0,3 

Salarié du public 36 0,3 17 0,1 53 0,2 

Salarié parapublic 3 0 0 0 3 0 

Salarié du privé 11 0,1 1 0 12 0 

Service civique (ASCN) 0 0 1 0 1 0 

Indépendant 2275 17,1 2734 19,3 5009 18,2 

Aide familial 5062 38 2217 15,7 7279 26,5 

Travailleur à la tâche 51 0,4 10 0,1 61 0,2 

Apprenti/Stagiaire 16 0,1 3 0 19 0,1 

Membre coopérative 10 0,1 11 0,1 21 0,1 

Autre 5822 43,7 9122 64,5 14944 54,4 

Total 13337 100 14145 100 27482 100 

 


