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AVANT PROPOS 

Les adolescents âgés d e 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 repr®sentent 

10,98% et les garons 11,18%. 

Dans un monde axé sur les p réoccupations 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 planificatio n 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 jug® 

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

faire une pl ace 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 accept® la cause, en 

proc®dant ¨ lõ®laboration des monographies r®gionales sp®cifiques sur les adolescents 

âgés d e 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 

cu lturels qui affectent leur condition de vie et qui ne permettent de réaliser leurs droits, 

réduisant du coup, leur chance pour réaliser leur plein potentiel.  

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

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

sexuelle et reproductive, et sõils trouvent des possibilit®s de r®aliser les aspirations de leur 

vie par le biais dõemplois d®cents lorsquõils atteindront lõ©ge dõaller en activité , il nõa 

aucun doute, cõest lõensemble du Niger qui conna´tra un d®veloppement 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 d®veloppement 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 monographie ainsi que lõInstitut 

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

Moniq ue CLESCA 

Représentante  

     Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
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RESUME EXECUTIF 

Le présent document présente la monographie sur les adolescents de 10 -19 ans 

de la région de Maradi. Les données utilisées sont celles du quatrième (4 ième ) 

Recensement G®n®ral de la Population et de lõHabitat du Niger r®alis® en 2012. 

Elle a pour but de donner la photographie de la situation des adolescents 

vivant dans la r®gion. Il sõagit sp®cifiquement dõavoir la r®partition de lõeffectif 

des adolescents de la  région par âge , sexe et niveau géographique. À cela 

sõajoute les informations relatives ¨ lõ®ducation, ¨ la nuptialit®, ¨ la f®condit®, ¨ 

la mortalité, à la participation économique des adolescents  ; ce qui permet de 

mettre à la disposition des utilisateu rs des données (gouvernement, 

ONG,éetc.), des indicateurs de suivi des politiques et programmes spécifiques 

à cette frange de la population.  

Au 17 décembre 2012, date de référence du 4 ème  RGPH-2012, il a été 

dénombré dans la région de Maradi, 761671 adoles cents âgés de 10 -19 ans 

dont 51,5% de filles  et  85% de ces adolescents résident en milieu rural. Par 

ailleurs, ils sont plus nombreux dans le s département s de Dakoro (17,2%), Mayahi 

(16,3%) et Tessaoua (15,3%). Rapportés au poids de la région, ils représen tent 

environ 2 0,4% de lõeffectif total de la population de la r®gion.  

Lõanalyse de la  nuptialit® r®v¯le quõenviron un adolescent sur trois ( 33,5%) de 13-

19 ans a déjà contracté son premier mariage. Toutefois , lõoccurrence du 

premier mariage est beaucoup p lus observée chez les filles (5 4,5%) que chez les 

garçons (10,7%) . La scolarisation constitue un des moyen s par lequel les 

mariages des adolescent es peuvent être retardés . Hélas, les indicateurs affichés 

sont très mitigés car à peine 26 filles sur 100 fréq uentent un établissement 

scolaire et seules 38 filles sur 100 sont alphabétisées au moment du 

recensement.  

Cette précocité du mariage des adolescentes et leur faible implication à 

lõ®ducation pourront °tre des facteurs explicatifs dõune fécondité précoce.  Sur 

cent (100) adolescentes de 12 -19 ans, vingt -huit (28) ont eu au moins  un enfant.  

Concernant la mortalité, les résultats stipulent que sept (0 9) adolescents de 10 -

14 ans sur mille risquent de mourir avant leur quinzième anniversaire . Leur 

espérance de  vie est de 6 8 ans, supérieure à celle du niveau nationale (64 ans). 

Elle diminue au fur et à mesure que les adolescents avancent en âge. Entre 15 -

19 ans, elle est de 6 4 ans. À ce niveau, on remarque l õesp®rance de vie des 

adolescentes est plus élevée que celle des garçons . 
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Lõanalyse du lien de parenté des ado lescents avec le chef de ménage  met en  

exergue le système de «  confiage  ». Ainsi, les résultats montrent que  31% des 

adolescents ne vivent pas avec leurs parents biologiques. Ils vivent soit avec 

leurs grands -parents, soit avec leurs fr¯res ou sïurs, soit avec leur oncle ou 

tante, soit avec  autres parents ou soit avec  des personnes sans lien de parenté.  

Globalement , on enregistre 10,6% des orphelins parmi les adolescents âgés de 

10-19 ans. Cette proport ion varie de 10,7% chez les filles à 10,5% au niveau des 

garons. Par ailleurs, on constate quõen milieu urbain environ 13 adolescents sur 

100 ont perdu au moins un de leur parent alors quõen milieu rural cet effectif est 

de 10.  

Enfin, lõanalyse de la participation économique  montre  quõ¨ Maradi , 30% des 

adolescents de 10 -14 ans exercent une activité économique. Pour les 

adolescents de 15 -19 ans, cette proportion est encore plus élevée ( 52%). Par 

ailleurs ces proportions représentent 29,2% et 52,7% respecti vement chez les filles 

de 10 -14 ans et de 15 -19 ans. 
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PRINCIPAUX INDICATEURS 

LIBELLE DES INDICATEURS Niveaux au RGPH 2012  

EFFECTIFS ET STRUCTURES DES ADOLESCENTS 

Effectif des adolescents âgés de 10 -14 ans  433146 

Effectif des adolescents âgés de 15 -19 ans 328525 

Proportion des adolescentes  51,5% 

Effectif des adolescents milieu rural  85% 

CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

Proportion des adolescents de 13 -19 ans (masculin) déjà mariés  10,7% 

Proportion des adolescentes de 13 -19 ans déjà mariées  54,5% 

Taux de fécondité des adolescentes de 12 -19 ans 100Ą 

Proportion des adolescentes mères  28% 

Espérance de vie à10 ans  68,5 ans 

Espérance de vie à15 ans  64 ans 

Proportion des adolescents des ménages ordinaires  99,7% 

Nombre des sans abris  133 

Proport ion des adolescents (non mariés et non chefs de ménage) 

ne vivant pas avec leurs parents  
30% 

Proportion des adolescents orphelins dõun ou des deux parents 10% 

ALPHABETISATION ET EDUCATION DES ADOLESCENTS 

Taux dõalphab®tisation chez les garons de 10-19 ans 56,6% 

Taux dõalphab®tisation chez les filles de 10-19 ans  37,7% 

Proportion des garçons de 10 -19 ans sans niveau dõinstruction 29,6% 

Proportion des filles de 10 -19 ans sans niveau dõinstruction 48,5% 

Taux de fréquentation chez les garçons de 10 -19 ans 40,3% 

Taux de fréquentation chez les filles de 10 -19 ans 26,4% 

PARTICIPATION ECONOMIQUE DES ADOLESCENTS 

Proportion des garçons de 10 -14 ans occupés  30,7% 

Proportion des filles de 10 -14 ans occupés  29,2% 

Proportion des garçons de 15 -19 ans occupés  59,2% 

Proportion des filles de 15 -19 ans occupés  47% 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les études sur les adolescents ont été longtemps ignorées dans les analyses 

thématiques de la population. Souvent assimilées à des thèmes plus globaux, 

elles ne constituaient  pas des sujets ¨ part enti¯re dõanalyses approfondies. 

C'est aux États -Unis que l'intérêt, en tant qu'objet d'étude, commença 

principalement avec l'arrivée à l'adolescence des générations du "Baby -Boom 1" 

(DIOP, 1995) dans les années 1960. Soumises à des f acteurs d'ordres variés, ces 

générations avaient adopté des comportements différents de ceux des 

générations précédentes, en particulier une plus grande pratique de la 

sexualité avant le mariage (Fürstenberg, 1976  ; Elder, 1980). Cõest ainsi que cette 

fran ge de la population attira une attention particulière des pays occidentaux. 

Lõadolescence qui constitue une phase transitoire entre lõenfance et lõ©ge 

adulte se caractérise en général par de multiples problèmes comportementaux 

et dont lõimplication touche plusieurs domaines notamment social, 

démographique, économique et sanitaire.  

En Afrique au sud du Sahara lõon peut noter le probl¯me de la sexualit® 

précoce sans protection (contre les grossesses non désirées et les MST/Sida), la 

procréation prénuptiale, le mariage pr®coce, lõabandon scolaire, le ch¹mage, 

la stigmatisation des victimes, la féminisation de la pauvreté pour ne citer que 

ceux -l¨. Cõest ainsi que plusieurs politiques, strat®gies et accords ont ®t® 

adopt®s et mis en ïuvre par les gouvernements des pays Africains lors des 

différentes conférences et colloques internationaux dans le but de favoriser le 

bien -°tre des adolescents. ë titre dõexemple lõon peut citer, la conf®rence 

internationale de la population tenue à Mexico en 1984 (Nations Unies, 1 984), la 

conférence africaine sur la population de Dakar (1992), la conférence sur «la 

reproduction et la santé familiale en Afrique » à Dakar (1993), la conférence 

internationale de la population et le développement du Caire (1994), le forum 

africain sur la santé de la reproduction des adolescentes (FASRA) d' Addis 

Abeba ( 1997), le forum mondial de la jeunesse de Dakar (2001).  

Au Niger, près de 3 800 000 adolescents, dont la moitié est constituée de filles 

(RGPH, 2012), se réveillent chaque matin pour fai re face aux problèmes de 

l'adolescence. Parmi des ces préoccupations majeures, on note surtout le 

mariage précoce, la découverte de la sexualité avec son corollaire notamment 

                                                 
1 Le baby -boom d®signe lõaugmentation temporaire de la natalit® observ®e dans certains pays industrialisés, entre 1945 

et 1975, suite à une reprise de la fécondité après la seconde guerre mondiale. Sa chronologie et son ampleur 

sõappr®cient au vu de la courbe des naissances annuelles. Deux ®l®ments permettent dõidentifier les pays du baby -

boom : une natalité relativement faible dans les années 1930 puis une natalité relativement élevée dans les 25 ans qui 

suivent la Seconde Guerre mondiale. (Alain Monnier, 2007).  
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les grossesses précoces, non désirées et les risques liés à la maternité 2 précoce , 

les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida. À ceux -là 

sõajoutent les migrations massives des jeunes filles et garons du monde rural en 

milieu urbain, les difficultés d'accès et de maintien à l'école, le chômage et la 

pauvreté. Néanm oins, la connaissance de leurs niveaux et tendances sõav¯re 

difficile voire impossible faute de données pertinentes et à jour tant au niveau 

national que des r®gions et autres unit®s administratives inf®rieures. Dõo½ la 

nécessité de mener des études spécif iques et approfondies sur cette catégorie 

de la population afin de répondre aux besoins des acteurs de développement 

dans le domaine comme lõUnited Nations Population Fund (UNFPA). Toutefois, il 

est aussi primordial de disposer en amont dõinformations actuelles et riches sur 

lõ®tat et la structure ainsi que ses caract®ristiques socio-économiques et 

d®mographiques propres aux adolescents. Cõest ainsi que lõUNFPA a initi® huit 

monographies r®gionales pour les adolescentes de la tranche dõ©ges 10-19 ans. 

Le présent document retrace celle des adolescents de 10 -19 ans de la région 

de Maradi.  

La présente étude vise à décrire la situation des adolescentes dans leur vie 

quotidienne. Sõinscrivant dans une approche descriptive, elle essaie de rendre 

compte de lõampleur et des tendances des phénomènes socio -économiques 

et démographiques des adolescents. Phénomènes susceptibles de modifier la 

structure et le mode de vie de la population. Il sõagit principalement, de mettre 

en exergue lõ®tat et la structure de la population des adolescents, dõanalyser 

leur situation par rapport ¨ lõacc¯s ¨ lõ®ducation, leur entr®e dans la vie 

nuptiale et procréative, dans le marché du travail et aux mutations migratoires. 

Ainsi, pour concr®tiser cela, lõ®tude fait recours aux donn®es du quatrième 

(4ième  RGPH, 2012).  

Elle sõarticule autour de cinq (5) principaux chapitres. Le premier d®crit le 

contexte de la région de Maradi. Le deuxième relate les effectifs et structures 

des adolescents de 10 -19 ans. Le troisième retrace les caractéristiqu es 

sociodémographiques des adolescents. Le quatrième chapitre quant à lui, met 

en relief alphabétisation et éducation des adolescent s. Enfin le cinquième  traite 

de la participation des adolescents à l'activité économique.  

 

                                                 
2
Particulièrement la fistule obstétricale, la mortalité maternelle, la mate rnit® n®onatale, le faible poids de lõenfant ¨ la 

naissance et la malnutrition de lõenfant. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE ET ASPECTS METHODOLOGIQUES 

1.1. Contexte régional  

Située au centre sud du Niger, entre les parallèles 13 o et 15 o 26õ nord et les 

Méridiens 6 o 16õ¨ 8Á36õ est, la r®gion de Maradi occupe une superficie de 41 796 

km 2 et représente environ 3,3% du territoire nigérien. E lle est limit®e ¨ lõest par la 

R®gion de Zinder, ¨ lõouest par la R®gion de Tahoua, au nord par les r®gions de 

Tahoua et Agadez et au Sud par la République fédérale du Nigeria. La 

variabilité climatique 3 de la région entraîne généralement une dégradation d e 

lõenvironnement, notamment la baisse g®n®rale de la nappe phr®atique, la 

réduction des surfaces pâturables et cultivables. Les effets de cette 

dégradation sont entre autre les déficits de la production agricole, entraînant 

ainsi, des crises alimentaires parfois sévères. Par ailleurs, bien que les 

changements alimentaires affectent tous les membres du ménage, ces derniers 

peuvent ne pas être touchés de la même manière. Les femmes et les filles sont 

souvent les plus exposées car elles mangent en dernier et en moindre quantité 

du fait de leur statut social.  

Sur le plan administratif, suite ¨ lõadoption de la loi NÁ de 2004 la Loi nÁ 98-31 du 

14 Septembre 1998 mettant en ïuvre la politique de d®centralisation, Maradi 

qui était un département depuis la Loi n° 6 4-023 du 17 Juillet 1964, est devenu 

une R®gion et ¨ sa t°te se trouve un Gouverneur. Lõadministration territoriale de 

la Région comprend : une (1) Collectivité Régionale ; huit (8) départements 

(Aguié, Dakoro, Guidan Roumdji, Madarounfa, Mayahi, Tessaoua,  Bermo et 

Gazaoua) et une (1) ville (Maradi) divisée en 3 Arrondissements. À ces huit 

départements se greffent 47 Communes dont 9 urbaines et 38 rurales. Cette 

d®composition territoriale de la R®gion montre lõexistence dõune h®t®rog®n®it® 

de la population et par conséquent une dissemblance en matière des 

comportements socio -économiques et démographiques chez les adolescentes, 

dõune zone ¨ lõautre. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Le climat est de type sahélien au nord, caractérisé par des précipitations annuelles moyennes comprises entre 200 et 

300 mm et le climat sahélo soudanien au sud, caractérisé par des précipitations annuelles moyennes comprises entre 

500 et 600 mm par an.  
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Figure 1.1. Carte Administrative de la Région de Maradi  

 

Sur le plan culturel, la région de Maradi se cara ctérise par la présence de trois 

grands groupes ethniques. Les Haoussa majoritaire s (83%), qui se concentrent au 

sud-est de la r®gion, les peulh (10%) quõon retrouve un peu partout et les 

Touaregs (6%) se localisant dans le département de Dakoro. Plus de 9 0% de la 

population parle le «  Haoussa  » et seule 10% parle le «  Fulfuldé  », le « Tamasheq  », 

le « Zarma  è et lõarabe. En outre, lõislam (95%), le christianisme et lõanimisme, 

constituent les principales religions qui se pratiquent actuellement (cf. État e t 

structure de la population, RGPH, 2001, 2012).  
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1.2. Aspects méthodologiques  

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

démarche d õanalyse. 

1.2.1. Définition 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 croissance et de changements  

(OMS, 2015). 

¶ Nuptialité  

Selon le dictionnaire d®mographique multilingue de Louis Henry (1981), çlõ®tude 

de la nuptialité comprend essentiellement celles des phénomènes quantitatifs 

r®sultant directement de lõexistence, au sein des populations, des mariages ou 

unions l®gitimes, cõest-à -dire dõunions entre individus de sexes diff®rents, 

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

individus en cause des droits et obligations particulières». Selon cette définitio n, 

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 

matrimoniale  » 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 modal it®s quõon attribue g®n®ralement ¨ 

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 mari®s 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 varia ble état matrimonial  peuvent donc être élargies en 

fonction des objectifs vis®s par lõ®tude. 
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¶  Célibataire  

La définition de célibataire retenue lors du dénombrement général de la 

population du 4ème RGPH -2012 est toute personne qui ne sõest jamais mari®e.  

¶  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 

(célébré 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 trois 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 coutumi¯re (commun®ment 

appel®es concubinages) existent. Ces genres dõunions sont considérés comme 

illégaux dans plusieurs pays musulmans dont le Niger. Dans certaines sociétés, 

on pratique le l®virat qui consiste ¨ marier la veuve dõun d®funt ¨ un membre 

préférentiel de sa famille.  

¶ Divorce  

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

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

son époux. La modalité «  divorcé  » cause des problèmes dans les pays où la 

polygamie est autorisée. En effet, un homme qui a plusieurs femmes, 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 ®poux est rompu.  

¶ Veuvage  

¶ Le veuvage est la dissol ution 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 décédé est veuve. Tout comme dans le cas du divorce, le veuvage 

des hommes est très mal saisi car si un homme qui a plusieurs femmes, 

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.  
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¶ Taux de fécondité des adolescents  

Il indique le nombre de naissances vivantes survenues au cours de s 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 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 

adolescentes.  

¶ 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 derniers moi s 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 n®s vivants issues des 

adolescentes dõun ©ge donn® par lõeffectif de la population adolescente du 

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 destination.  

¶ 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.  
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¶ Non -migrant  

Cõest un individu qui nõa pas effectué de changement de résidence, 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  

Les migrants durés de vie interrégionale 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 apparentées ou 

no n, 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 person nes qui résident habituellement dans le ménage et qui étaient 

pr®sentes lors de la nuit de r®f®rence (nuit pr®c®dant le passage de lõagent 

recenseur dans le ménage)  ; également, les personnes présentes lors de la nuit 

de référence , qui se sont installées d ans 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. 
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¶ Situation de résidence  

La situation de résidence  permet de distinguer les membres effect ifs 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  

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 si gnifie  : 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. 

¶ Éduca tion 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 scolaire 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.  

¶ Alphabétisation  

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 ar abe 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 activités 

qui req ui¯rent lõalphab®tisme aux fins dõun fonctionnement efficace de son 
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groupe ou de sa communaut® et aussi pour lui permettre de continuer dõutiliser 

la lecture, lõ®criture et le calcul pour son propre d®veloppement et celui de la 

communauté». (UNESCO, 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  ». 

¶ Taux dõanalphab®tisme  

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

da ns 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 so nt 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 second cycle de l õenseignement secondaire ; 

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

scolarisa ble 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  

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

dõadolescents dõune catégorie 4 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 période de référence 

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.  

                                                 
4
 Elle peut °tre par exemple lõ©ge, le sexe, le milieu de r®sidence, le d®partement, etc. 
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¶ 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.  

¶ Chercheur d u pre mier 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 chômeurs)  et l a population  active 

(actifs occupés, chercheurs du premier emploi et les autres chômeurs) des 

adolescents de  15-19 ans. 

¶ Taux dõactivit® des adolescents  

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 de 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 

consid®r® comme un salaire car, il nõest pas embauché (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®mun®r®. Le travailleur à la tâche 

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

1.2.2. Démarche 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 s ocio -

économiques et  démographiques des adolescents (Structure, Éducation, 

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

Population active de 15 -19 ans * 100 

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

essentiellement sur les adolesce nts âgés de 10 -19 ans. La d®marche 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 t ableaux 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 r®alités 

différentielles selon le genre.  
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CHAPITRE II : EFFECTIFS ET STRUCTURES DES ADOLESCENTS 

La mise en place de lõ®tat et la structure de la population dõ®tude parait une 

opération judicieuse. Celle -ci donne en effet, lõavantage de mesurer en amont 

le po ids des différents groupes par rapport à une catégorie précise et définie 

par des caract®ristiques sp®cifiques notamment lõ©ge, le sexe. Ainsi, ce chapitre 

met en évidence les effectifs globaux et la structure des adolescents de 10 -19 

ans de la région de M aradi. Il se décline en trois principales sections. La 

première décrit lõeffectif et la répartition spatiale des adolescents . La deuxième 

traite de la r épartition par âge et sexe des adolescents . Enfin, la troisième 

présente lõ®volution des effectifs par s exe des adolescents entre 1988 et 2012 . 

2.1. Effectif et r épartition spatiale des adolescents  

2.1.1. Effectif des adolescents par sexe et milieu de résidence  

Les adolescents r®sident en milieu rural repr®sentent 85% de lõensemble des 

adolescents de 10 -19 ans. Cette structure sõobserve aussi bien chez les filles que 

chez les garçons. Par ailleurs, les filles se chiffrent à 335701 et 56551 

respectivement en milieu rural et urbain, comme la répartition régionale et 

nationale, les filles représentent plus de 5 0% des adolescents. Les résultats de 

cette répartition sont consignés dans le tableau ci -dessous. 

Tableau 1 :  Effectif et proportion (en %)  des adolescents  de 10 -19 ans par milieu 

de résidence selon le sexe  

Milieu  

Sexe 
Ensemble  

Masculin  Féminin  

Effect if (%) Effectif  (%) Effectif  (%) 

Urbain  57 378 15,5 56 551 14,4 113 929 15 

Rural 312 041 84,5 335 701 85,6 647 742 85 

Total 369 419 100 392 252 100 761 671 100 

2.1.2. Effectif des adolescents par départements  

La répartition des adolescents décrite au tableau 2 montre une répartition 

inégale des adolescents de 10 -19 ans. Le département de Dakoro enregistre le 

plus grand effectif soit 17,2% de lõeffectif total de la r®gion. Ensuite vient le 

d®partement de Mayahi avec 16,3% de lõeffectif total. Au contraire le 

département de Bermo est celui qui regorge le plus faible effectif avec 

seulement 1,6% des adolescents. Il faut souligner que ce denier est 
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nouvellement créé suite au nouveau découpage territorial du pays le 8 aout 

2011(loi n°2011-22). 

Tableau 2  : Répartition des adolescents de 10 -19 ans par département selon 

sexe 

Département  

Sexe 

Total 

Poids (en %)  par rapport à la 

Région  
Masculin  Féminin  

Effectif  
Proportion 

(en%)  
Effectif  

Proportion 

(en%)  
Masculin  Féminin  Ensemble  

AGUIE 27826 48,4 29688 51,6 57514 7,5 7,6 7,6 

BERMO 6275 50,7 6094 49,3 12369 1,7 1,6 1,6 

DAKORO 64224 48,9 67118 51,1 131342 17,4 17,1 17,2 

GAZAOUA  17173 47,8 18742 52,2 35915 4,6 4,8 4,7 

GUIDAN-

ROUMDJI 
53538 47,9 58220 52,1 111758 14,5 14,8 14,7 

MADAROUNFA 47730 47,6 52483 52,4 100213 12,9 13,4 13,2 

MAYAHI 59960 48,3 64087 51,7 124047 16,2 16,3 16,3 

TESSAOUA 56503 48,4 60217 51,6 116720 15,3 15,4 15,3 

VILLE DE MARADI 36190 50,4 35603 49,6 71793 9,8 9,1 9,4 

REGION DE 

MARADI  
369419 48,5 392252 51,5 761671 100,0 100,0 100,0 

2.2. Répartition par âge et sexe des adolescents  

2.2.1 Répartition par âge et sexe au niveau régional  

Pour mieux cibler et orienter les politiques de planification ou de 

d®veloppement li®es aux adolescents notamment de la tranche dõ©ge 10-19 

ans, il est important de connaitre au préalable sa structure par âge et par sexe. 

Il faut signaler aussi que la structure par sexe et par âge est la caractéristique 

fondamentale dõune population et repr®sente lõoutil d®terminant pour mieux 

visualiser les effets con jugués de la fécondité, de la nuptialité, de la 

scolarisation, de la mortalité et de la migration. Le tableau ci -dessous présente 

en effet, la structure par âge selon le milieu de résidence et le sexe des 

adolescents de 10 -19 ans. Comme lõon remarque sur le Graphique 1.3., la base 

élargie et le sommet rétrécie, la population des adolescents est fonction 

d®croissante de lõ©ge. Par ailleurs, comme le montre la derni¯re colonne du 

tableau, on observe une même structure par âge entre les filles et les garçons. 

Cette structure sõobserve aussi bien en milieu urbain quõen milieu rural. 
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Tableau 3  : R®partition des adolescents par ann®e dõ©ges selon le milieu de 

résidence et  le sexe.  

Âge  

Milieu de résidence  Proportion (en%)  

 Urbain  Rural Ensemble  

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 
Urb

ain  
Rural 

Ensem

ble  

10 5775 6298 12073 41465 43221 84686 47240 49519 96759 12,8 12,6 12,7 

11 7567 7382 14949 38202 38216 76418 45769 45598 91367 12,4 11,6 12 

12 6407 7337 13744 37067 37584 74651 43474 44921 
883 

95 
11,8 11,5 11,6 

13 6449 6461 12910 33473 34957 68430 39922 41418 81340 10,8 10,6 10,7 

14 5646 5522 11168 32704 31413 64117 38350 36935 75285 10,4 9,4 9,9 

15 5126 5230 10356 31974 33563 65537 37100 38793 75893 10 9,9 10 

16 5097 5012 10109 25034 30294 55328 30131 35306 65437 8,2 9 8,6 

17 5239 4490 9729 25961 30948 56909 31200 35438 66638 8,4 9 8,7 

18 5049 4326 9375 25579 30060 55639 30628 34386 65014 8,3 8,8 8,5 

19 5023 4493 9516 20582 25445 46027 25605 29938 55543 6,9 7,6 7,3 

TOTAL 57378 56551 113929 312041 335701 647742 369419 392252 761671 100 100 100 

Figure 1.2.  Pyramide des âges de la population des adolescents de Maradi en 

2012 
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2.2.2. Répartition par âge et sexe au niveau des départements  

Le tableau ci -dessous pr®sente la structure par groupe dõ©ges de chaque 

département de la région de Maradi. Le constat qui se dégage est que plus 

53% des adolescents de chaque département sont âgés de 10 -14 ans. Ce 

constat sõobserve aussi bien chez les filles que chez les garons. 

Tableau 4 : Effectif et proportion ( en %) des adolescents par groupe  dõ©ges 

selon le milieu de résidence, le sexe et le Rapport de masculinité.  

Groupe 

d'âges  

Sexe 

Masculin  
Proportion 

(en%)  
Féminin  

Proportion 

(en %)  
Ensemble  

MARADI 

10-14 ans 214755 58,1 218391 55,7 433146 

15-19 ans 154664 41,9 173861 44,3 328525 

Total 369419 100 392252 100 761671 

AGUIE 

10-14 ans 15970 57,4 16794 56,6 32764 

15-19 ans 11856 42,6 12894 43,4 24750 

Total 27826 100 29688 100 57514 

BERMO  

10-14 ans 3569 56,9 3252 53,4 6821 

15-19 ans 2706 43,1 2842 46,6 5548 

Total 6275 100 6094 100 12369 

DAKORO 

10-14 ans 38254 59,6 36377 54,2 74631 

15-19 ans 25970 40,4 30741 45,8 56711 

Total 64224 100 67118 100 131342 

GAZAOUA  

10-14 ans 9842 57,3 10074 53,8 19916 

15-19 ans 7331 42,7 8668 46,2 15999 

Total 17173 100 18742 100 35915 

GUIDAN-ROUMDJI 

10-14 ans 31841 59,5 33023 56,7 64864 

15-19 ans 21697 40,5 25197 43,3 46894 

Total 53538 100 58220 100 111758 

MADAROUNFA 

10-14 ans 27900 58,5 29784 56,7 57684 

15-19 ans 19830 41,5 22699 43,3 42529 

Total 47730 100 52483 100 100213 
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Groupe 

d'âges  

Sexe 

Masculin  
Proportion 

(en%)  
Féminin  

Proportion 

(en %)  
Ensemble  

MAYAHI  

10-14 ans 35229 58,8 35775 55,8 71004 

15-19 ans 24731 41,2 28312 44,2 53043 

Total 59960 100 64087 100 124047 

TESSAOUA 

10-14 ans 32155 56,9 32765 54,4 64920 

15-19 ans 24348 43,1 27452 45,6 51800 

Total 56503 100 60217 100 116720 

VILLE DE MARADI 

10-14 ans 19995 55,3 20547 57,7 40542 

15-19 ans 16195 44,7 15056 42,3 31251 

Total 36190 100 35603 100 71793 

2.3. Évolution des effectifs par sexe des adolescents entre 1 988 et 2012  

La population de la région de Maradi de façon globale a  connu une 

augmentation massive de 2001 ¨ 2012. Bien quõelle ait augment®, son taux de 

croissance (3,7%) reste en dessous du niveau national (3,9%). Par ailleurs, la 

population de 10 -19 ans a accru de 5,4% entre les deux dates. Au niveau 

national et parmi les adolescentes de 10-19 ans, elle représente 21,8  % en 2012 

contre 20, 7% en 2001. Nonobstant au niveau régional cette frange de la 

population représente 20, 4% de lõeffectif total de la r®gion en 2012 et ce 

pourcentage vaut 18,19 en 2001.  

Lõ®volution par groupe dõ©ge affiche clairement lõexplosion de la population 

des adolescents entre 2001 et 2012. En effet, dans le groupe dõ©ge 10-14 ans, la 

population ¨ presque doubl® en 11 ans. Le taux de dõaccroissement est de 5,1% 

chez les garons alors quõil vaut en environ 7,2% chez les filles. Ces taux 

représentaient 4,6% et 4,4% respectivement entre 1988 et 2001.  

Par ailleurs, dans la tranche dõ©ge 15-19 ans, le taux est relativement inférieur à 

la tranche précédente quel que soit la période considérée. Il est de 4,7% chez 

les garçons et supérieur à celui des filles (3,6%) durant la période 2001 -2012. 
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Tableau  5 : Évolution des effectifs et taux de croissance des adolescents par 

groupe dõ©ge selon le sexe de 1988 à 2012 

Groupe 

d'âge s 

1988 2001 2012 

Taux 

d'accroisse m

ent 1988 -2001 

Taux 

d'accroissem

ent 2001 -2012 

Mas.  Fém. Mas.  Fém. Mas.  Fém. Mas.  Fém. Mas.  Fém. 

10-14 ans 66940 56030 120655 98552 214755 218391 4,6 4,4 5,1 7,2 

15-19 ans 51510 65350 90782 115968 154664 173861 4,5 4,5 4,7 3,6 

Total 118450 121380 211437 214520 369419 392252 4,6 4,5 5,0 5,4 

Ainsi, Il ressort de ce  chapitre un  poids important de la population de  10-19 ans 

soit 19,7% de lõeffectif total de la r®gion.  Le taux dõaccroissement vaut 5,1%. 

Ainsi, cette croissance massive des adolescents a des  incidences majeures sur le 

développement socio -®conomique de la r®gion (notamment lõ®ducation et la 

santé). Ainsi, ces indicateurs attirent une attention particulière dans 

lõ®laboration des politiques et programme en mati¯re de d®veloppement. Car 

un défi en santé et en éducation reste à relever pour cette population.  
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CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES ADOLESCENTS 

Ce chapitre présente les caractéristiques sociodémographiques des 

adolescents. Il est structuré en cinq sections qui se dé clinent comme suit  : la 

nuptialité des adolescents, la fécondité des adolescentes, la mortalité des 

adolescents, la migration des adolescents et enfin les caractéristiques sociales 

des adolescents.  

3.1. Nuptialité des adolescents  

Le mariage par ses multipl es formes est une institution sociale universellement 

répandue durant des siècles dans le monde. En Afrique notamment, cette 

institution est la base de la formation dõune unit® sociale telle que le m®nage, 

cellule familiale ou unité de production agricole.  Il représente le lieu de 

procr®ation par excellence et induit les changements sociaux dõune g®n®ration 

¨ une autre. Toutefois dans la plupart des soci®t®s africaines, lõ©ge au premier 

mariage particulièrement chez les filles est très bas.  

La présente sec tion donne la photographie de lõ®tat matrimonial des 

adolescents.  

Pour le besoin dõanalyse, il faut souligner que les donn®es sur lõ®tat matrimonial 

de la population ont été collectées lors du quatrième recensement général de 

la population (RGPH, 2012). To utefois compte tenu des irrégularités dans les 

donn®es collect®es, il a ®t® d®cid® de fixer lõ©ge minimum au mariage ¨ 13 ans 

pour les femmes et les hommes. Ainsi, compte de la population dõ®tude, 

lõanalyse de la nuptialit® chez les adolescents concerne uniquement les 

adolescents de 13 -19 ans. 

3.1.1. État matrimonial des adolescents par âge selon le sexe  

Le tableau ci -après donne la proportion des adolescents par âge selon leur 

situation matrimoniale. On remarque que la proportion des adolescents 

célibatai re d®croisse avec lõaugmentation de lõ©ge. Cette tendance se v®rifie 

jusquõ¨ 18 ans aussi bien chez les filles que chez les garons. De faon globale 

environ 33,5% des adolescents de 13 -19 ans a déjà contracté leur premier 

mariage. Toutefois lõoccurrence du premier est beaucoup plus observée chez 

les filles (54,5%) que chez les garçons (10,7%).  
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Tableau  6 : Proportion des adolescents  (en %) par âge selon le statut 

matrimonial  

Âge  Célibataire  Marié(e) 5 Rupture d'union 6 

Masculin  
13 97,1 2,8 0,1 
14 95,6 4,2 0,1 
15 94,1 5,6 0,2 
16 89,4 10,2 0,4 
17 85,5 14,0 0,4 
18 77,5 21,9 0,6 
19 79,3 19,9 0,8 

Total 89,3 10,4 0,3 

Féminin  
13 82,9 16,7 0,4 
14 66,8 32,4 0,8 
15 52,5 46,4 1,0 
16 33,9 64,5 1,6 
17 24,1 74,3 1,5 
18 15,1 83,2 1,7 
19 32,6 65,9 1,5 

Total 45,5 53,3 1,2 

Ensemble  
13 89,9 9,9 0,2 
14 81,5 18,0 0,5 
15 72,9 26,5 0,6 
16 59,5 39,5 1,0 
17 52,9 46,1 1,0 
18 44,5 54,4 1,1 
19 54,2 44,7 1,1 

Total 66,6 32,7 0,7 

3.1.2. Proportion des adolescents en  union par  âge selon milieu de résidence et 

le sexe  

Le tableau ci -après présente la proportion des adolescents qui vivent dans une 

union matrimoniale. La proportion des adolescents en union au niveau régional 

représente 20,8%  ; proportion sensiblement équivalente à celle du niveau 

national.  

Par ailleur s, on remarque que la forte occurrence des mariages se trouve plus 

en milieu rural et quel que soit le sexe et le groupe dõ©ge consid®r®.  

                                                 
5
Mariés monogamme et polygamme, pour plus de détail voir Tableau A17 en an nexe  

6 Veuf (ve)) et divorcé(e).  
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En milieu urbain, environ 3% et 28% respectivement des garçons et des filles de 

13-19 ans vivent dans une union matri moniale au moment du quatrième RGPH. 

Toutefois en milieu rural, ces proportions sont de très loin plus élevées. Elles 

représentent 57,5% et 24% respectivement chez les filles et chez les garçons.  

Ainsi, quel que soit le milieu considéré les filles se marie nt plus que les garçons 

dans la région de Maradi.  

Lorsquõon sõint®resse aux mariages des filles, on observe quõenviron 27% des 

mariages sont intervenus avant leur quinzième (15 ième ) anniversaire, 64% avant le 

17ième  anniversaire et 85% avant le 18 ième  anni versaire.  

Tableau  7 : Proportion (en %) des adolescents en union par âge selon le milieu 

de résidence et le sexe  

Âge  

Urbain  Rural Total % 

des 

filles 

en 

union  

% des 

filles 

mariées 

avant 

lõ©ge x 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

13 ANS 1,3 9,9 5,6 3,1 17,9 10,7 2,8 16,7 9,9 5,1 5,1 

14 ANS 1,7 18,3 9,9 4,6 34,8 19,4 4,2 32,4 18,0 8,9 14,0 

15 ANS 2,4 19,9 11,2 6,2 50,6 28,9 5,6 46,4 26,5 13,4 27,4 

16 ANS 3,6 29,2 16,3 11,6 70,3 43,7 10,2 64,5 39,5 16,9 44,4 

17 ANS 4,6 38,7 20,3 15,9 79,5 50,5 14,0 74,3 46,1 19,6 64,0 

18 ANS 4,4 53,3 26,9 25,4 87,6 59,0 21,9 83,2 54,4 21,3 85,3 

19 ANS 3,4 36,7 19,1 23,9 71,1 50,0 19,9 65,9 44,7 14,7 100,0 

Total 3,0 27,7 15,0 11,8 57,5 35,8 10,4 53,3 20,8 100,0  

3.1.3. Proportion des adolescents en union p ar département selon sexe  

Lõanalyse du tableau ci-dessous montre une très forte occurrence des mariages 

chez les filles par département.  

En effet, chez les garçons à peine 10% vivent dans une union matrimoniale dans 

tous les départements hormis Dakoro où  environ 13% en vivent dans une union. 

Par contre chez les filles, on remarque une très forte proportion de celles qui 

vivent en union. Elle varie de 26% dans la ville de Maradi à 59,7% dans le 

département de Gazaoua.  

Il faut noter q uõau niveau régional environ 14 % des mariages féminins  sont 

intervenus avant 15 ans et  64% avant 18 ans.  

Une variation de lõintensit® sõobserve lorsquõon sõint®resse au niveau des 

départements. La ville de Maradi enregistre la plus grande proportion  (19%) des 

mariages  féminins  avant 15  et Gazaoua  av ant 18 ans (68,2%) . 
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Tableau  8 : Effectif  et proportion (en %) des adolescents  13-19 ans en union  par 

département  

Département  

Effectif 

des 

adolesc

ents de 

13-19 

ans (1)  

Mariag

es 

entre 

13-19 

ans (2)  

Proportion 

des mariés 

dans les 

adole scent

s de 13 -19 

ans 

(3)=100*(2)

/(1)  

Proportion 

des 

Mariages 

entre 13 -19 

ans (4)= 

100*(2)/(24

112) 

Effectif 

des 

adolesce

nts en 

union de 

moins de 

15 ans 

(5)  

Proportion 

des 

adolescent

s en union 

de moins 

de 15 ans 

de (en %) 

(6)=100*(5)

/(2)  

effectif 

des 

adolesce

nts en 

union 

moins de 

18 ans 

(7)  

Proportion 

des effectif 

des 

adolescent

s en union 

moins de 

18 ans  (en 

%) 

(8)=100*(7)

/(2)  

Masculin  

AGUIE  17781 1920 10,8 8,0 204 10,6 940 49,0 

BERMO 3973 430 10,8 1,8 62 14,4 232 54,0 

DAKORO 39423 5453 13,8 22,6 585 10,7 2722 49,9 

GAZAOUA  10876 1291 11,9 5,4 137 10,6 650 50,3 

GUIDAN-

ROUMDJI 
33095 3104 9,4 12,9 359 11,6 1518 48,9 

MADAROUNF

A 
29673 2791 9,4 11,6 288 10,3 1394 49,9 

MAYAHI 37736 4329 11,5 18,0 505 11,7 2298 53,1 

TESSAOUA 36333 4123 11,3 17,1 478 11,6 2074 50,3 

VILLE DE 

MARADI  
24046 671 2,8 2,8 118 17,6 467 69,6 

REGION DE 

MARADI  
232936 24112 10,4 100,0 2736 11,3 12295 51,0 

Féminin  

AGUIE  19008 10220 53,8 7,6 1412 13,8 6754 66,1 

BERMO 4055 1994 49,2 1,5 331 16,6 1229 61,6 

DAKORO 43392 26858 61,9 20,0 4054 15,1 17158 63,9 

GAZAOUA  12445 7432 59,7 5,5 1089 14,7 5067 68,2 

GUIDAN-

ROUMDJI 
36563 18560 50,8 13,8 2405 13,0 10973 59,1 

MADAROUNF

A 
33230 17355 52,2 12,9 2263 13,0 10843 62,5 

MAYAHI 41099 23560 57,3 17,5 3227 13,7 15286 64,9 

TESSAOUA 39565 22319 56,4 16,6 2921 13,1 14818 66,4 

VILLE DE 

MARADI  
22857 6050 26,5 4,5 1151 19,0 3855 63,7 

REGION DE 

MARADI  
252214 134348 53,3 100,0 18853 14,0 85983 64,0 

3.1.4. Proportion des adolescents en union par niveau d'instruction selon sexe  

Comme le montre le tab leau suivant, lõintensit® de la nuptialit® diff¯re selon le 

niveau dõinstruction de lõadolescent.  
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Lõexamen de la situation diff®rentielle par niveau dõinstruction r®v¯le que les 

filles nõayant pas de niveau dõinstruction (62%) et celles qui ®tudient le coran 

(59,4%), vivent plus dans une union de mariage que les autres . Aussi, on 

remarque une importante proportion (52,8%) de filles ayant un niveau 

dõinstruction secondaire 2 et plus qui se trouve en situation de mariage. Le 

même constat se dégage au niveau des garçons.   

Tableau  9 : Proportion (en %) des adolescent s de 13 -19 ans en union  par niveau 

dõinstruction selon le milieu de r®sidence  

Niveau dõinstruction Masculin  Féminin  Ensemble  

Sans Niveau  16,4 62,9 46,4 

Coranique  11,4 59,4 35,0 

Éducation Non Formelle  12,9 56,4 31,1 

Primaire  5,2 30,3 15,4 

Secondaire1  6,0 34,1 16,8 

Secondaire  2 et plus  12,6 52,8 28,8 

Total 10,4 53,3 32,7 

3.2. Fécondité des adolescentes  

Chaque année, près de 16 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans et 2 

millions de jeu nes filles de moins de 15 ans accouchent dans le monde  ; soit une 

jeune fille sur cinq a d®j¨ eu un enfant ¨ lõ©ge de 18 ans. Par contre dans les 

régions les plus pauvres du monde, ce chiffre passe à une  sur trois (OMS, 2012). 

Par ailleurs, la majorité de ces naissances sont soit non souhaitées soit 

pr®matur®es. Cõest pourquoi depuis la conf®rence de Bucarest (1974), ¨ celle 

de Caire (1994), jusquõaujourdõhui, la f®condit® des adolescentes, occupe une 

place importante dans lõ®laboration des politiques et la mise en ïuvre des 

stratégies et des programmes de la santé de la reproduction.  

3.2.1. Taux de Féco ndité des adolescentes par âge selon le milieu de résidence  

Le taux global de fécondité des adolescentes de 12 -19 repr®sente 100 Ą dans 

la région de Maradi.  Ce taux est plus ®lev® en milieu rural (107%) quõen milieu 

urbain (57Ą).  

De faon g®n®rale le niveau de f®condit® augmente avec lõ©ge. Il passe de 2 

enfants pour mille (1000) adolescents à 12 ans pour se situer à 238 naissances 

vivantes pour mille (1000)  adolescents à 18 ans avant de baisser à 198 enfants 

pour mille adolescents. Les m°mes tendances sõobservent quel que soit le milieu 

de résidence.  
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Lõagr®gation de cette f®condit® montre sur mille (1000) filles qui sortent de 

lõadolescence, on d®nombre environ 856 naissances vivantes. Cet effectif 

représente 520 et 916 naissances vivantes respectivement en milieu urbain et en 

milieu rural.  

Ainsi, ces tendances montrent combien le niveau de fécondité des 

adolescentes est élevé dans la région de Maradi.  

Tableau  10 : Taux de fécondité  (en Ą ) des adolescentes par âge  selon le milieu 

de résidence  

Âge  

Urbain  Rural Total 

Effectif 

des 

adolesc

entes  

Naissan

ces 

vivantes 

totales 

au 

cours 

des 12 

derniers 

mois  

Taux 

de 

fécond

ité  (en 

ă) 

Effectif 

des 

adolesce

ntes 

Naissan

ce s 

vivantes 

totales 

au 

cours 

des 12 

derniers 

mois  

Taux 

de 

fécond

ité  (en 

ă) 

Effectif 

des 

adolesce

ntes 

Naissan

ces 

vivantes 

totales 

au 

cours 

des 12 

derniers 

mois  

Taux 

de 

fécond

ité  (en 

ă) 

12 7337 32 4 37584 58 2 44921 90 2 

13 6461 109 17 34957 835 24 41418 944 23 

14 5522 157 28 31413 1355 43 36935 1512 41 

15 5230 210 40 33563 2182 65 38793 2392 62 

16 5012 351 70 30294 4142 137 35306 4493 127 

17 4490 462 103 30948 5846 189 35438 6308 178 

18 4326 661 153 30060 7271 242 34386 7932 231 

19 4493 469 104 25445 5471 215 29938 5940 198 

Total 42871 2451 57 254264 27160 107 297135 29611 100 

ISFA 0,520 0,916 0,862 

3.2.2. Taux de Fécondité des adolescentes par département  

Le niveau de fécondité des adolescentes de 12 -19 ans varie dõun d®partement 

un autre. Les tau x de fécondité les plus élevés sont observés dans les 

d®partements de Dakoro (118 Ą), Mayahi (113 Ą), Gazaoua (104Ą) et Agui® 

(102 Ą). Ces taux exc¯dent celui du niveau r®gional qui sõ®l¯ve ¨ 100Ą. Par 

contre cõest dans la ville de Maradi o½ le taux est le plus bas (55Ą). 
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Tableau  11 : Taux de fécondité  (en Ą ) des adolescentes de 12 -19 ans par 

département  selon le milieu de résidence  

Département  
Effectif des adolescentes 

de 12 -19 ans (1)  

Naissances vivantes 

des 12 DM (2)  

Taux de fécondité 

(3)=1000*(2)/(1)  

AGUIE  22531 2293 102 

BERMO 4736 362 76 

DAKORO 50741 5965 118 

GAZAOUA  14497 1501 104 

GUIDAN-ROUMDJI 43360 4087 94 

MADAROUNFA 39485 3850 98 

MAYAHI 48318 5447 113 

TESSAOUA 46064 4599 100 

VILLE DE MARADI 27403 1507 55 

REGION DE MARADI 297135 29611 100 

3.2.3. Taux de Fécondité des adolescentes par niveau d'instruction  

Le niveau de f®condit® varie selon le niveau dõinstruction. En effet, l e taux de 

fécondité est moins important chez les adolescents ayant au moins un niveau 

primaire  (44 Ą  au primaire, 7 3Ą  au secondaire 7 1 et 124Ą  au secondaire 2 et 

plus8). Par contre , il est beaucoup plus  élevé chez les adolescentes étudiant 

dans lõ®cole coranique (136Ą ) et lõ®cole non formelle9 (130 Ą ).  

Tableau 12  : Taux de fécondité  (en Ą ) des adolescentes  12-19 ans par niveau 

dõinstruction selon le milieu de résidence  

Niveau d'instruction  

Effectif des 

adolescentes 

(1) 

Naissance des 12 

derniers mois (2)  

Taux de fécondité par 

niveau 1000*(2)  /(1)  

Sans niveau  151575 18240 120 

Coranique  39529 5358 136 

Éducation Non for melle  5901 766 130 

Primaire  75843 3362 44 

Secondaire 1  21976 1598 73 

Secondaire 2 et + 2311 287 124 

Total 297135 29611 100 

3.2.4. Parité moyenne des adolescentes par âge selon le milieu de résidence  

Le niveau de la f®condit® comme lõon a vu dans les données du moment, 

diff¯re dõun milieu ¨ un autre. Les donn®es pr®sent®es au tableau suivant 

décèlent que les adolescentes en milieu rural présentent une fécondité plus 

importante que celle de leur homologue du milieu urbain. La parité atteinte à 

                                                 
7 Collège  

8 Lycée et cycle supérieur  

9 Cours dõadulte et ®cole non formelle 
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20 ans est  de 3 enfants par femme en milieu urbain contre 4 enfants par femme 

en milieu rural.  

Ces niveaux de fécondité sont élevés eu égard des efforts sur les politiques et 

programmes en mati¯re de planification familial mises en ïuvres dans la 

région. La région de Maradi est lõune des r®gions o½ les mariages sont tr¯s 

fréquents aux bas âges 13 à 14 ans et le mariage est synonyme de procréation  ; 

ce qui pourrait en effet, expliquer le fort niveau de fécondité.  

Tableau 13 : Parité des adolescentes par âge selon le milieu de résidence  

Âge  

Urbain  Rural Ensemble  

Effectif 

Ado  

Nomb

re de 

Nais 

Parité 

moyenn

e 

Desce

ndanc

e 

atteint

e 

Effectif 

Ado  

Nombr

e de 

Nais 

Parité 

moye

nne  

Desce

ndanc

e 

atteint

e 

Effectif 

Ado  

Nombr

e de 

Nais 

Parité 

moyen

ne  

Descend

ance 

atteinte  

12 7337 454 0,062 0,062 37584 1819 0,048 0,048 44921 2273 0,051 0,051 

13 6461 678 0,105 0,167 34957 3764 0,108 0,156 41418 4442 0,107 0,158 

14 5522 1090 0,197 0,364 31413 6273 0,200 0,356 36935 7363 0,199 0,357 

15 5230 1498 0,286 0,651 33563 9629 0,287 0,643 38793 11127 0,287 0,644 

16 5012 1890 0,377 1,028 30294 17114 0,565 1,208 35306 19004 0,538 1,182 

17 4490 2186 0,487 1,515 30948 24091 0,778 1,986 35438 26277 0,741 1,924 

18 4326 2934 0,678 2,193 30060 33800 1,124 3,110 34386 36734 1,068 2,992 

19 4493 2395 0,533 2,726 25445 31154 1,224 4,335 29938 33549 1,121 4,113 

Total 42871 13125 0,306   254264 127644 0,502   297135 140769 0,474   

3.2.5. Parité moyenne des adolescentes par département  

Dõune simple observation, on remarque sur le tableau suivant que la structure 

de la f®condit® r®cente nõest pas sym®trique ; elle varie dõun d®partement ¨ un 

autre. Cõest dans le d®partement de Dakoro le niveau de f®condit® est le plus 

élevé ( 55 naissances vivantes  pour 100 adolescentes de 12 -19 ans). Les 

départements de M adaro unfa (50  et de M ayahi  viennent en deuxième position 

(avec 50 naissances pour 100 adolescentes) pendant que dans la ville de 

Maradi enregistre moins de trente -deux (32)  naissances pour 100 adolescentes. 

Le tableau ci -après étaye les niveaux de fécondité des  adolescentes de 12 -19 

ans par département.  
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Tableau 14  : Effectif des adolescentes (12 -19 ans), proportion (en %) des mères, 

des naissances et p arité moyenne des adolescentes par  département de 

résidence  

DEPARTEMENT 

Effectifs des 

adolescentes  

  

Adolescent es mères  Naissances vivantes  
Parité 

moyenne  Effectif  % Effectif  % 

AGUIE 22531 6024 7,62 9859 7,24 0,438 

BERMO 4736 1283 1,52 2288 1,43 0,483 

DAKORO 50741 16413 17,07 28045 20,17 0,553 

GAZAOUA  14497 4221 0,48 6893 4,98 0,475 

GUIDAN-ROUMDJI 43360 12390 14,75 21382 14,65 0,493 

MADAROUNFA 39485 11625 13,35 19555 13,75 0,495 

MAYAHI 48318 13934 16,48 23061 17,02 0,477 

TESSAOUA 46064 12841 15,4 21228 15,46 0,461 

VILLE DE MARADI 27403 4815 9,02 8458 5,3 0,309 

REGION DE MARADI 297135 83546 100 140769 100 0,474 

3.2.6. Parité moyenne des adolescentes par niveau d'instruction  

Lorsquõon sõint®resse ¨ lõinstruction des adolescentes, les donn®es montrent un 

diff®rentiel de f®condit® dõune cat®gorie ¨ une autre. En effet, la parit® 

moyenne est plus élevée che z les filles ayant fr®quent®es lõ®cole non formelle 

(74 enfants pour 100 adolescentes)  celle fréquentan t lõ®cole coranique (67 

enfants par 100 adolescente s). Par contre les filles ayant  au moins un niveau 

primaire courent moins de risque de mettre beaucoup  dõenfants au monde. La 

parité moyenne est de 0,18 enfants au primaire, 0,28 au secondaire 1 et 0,6 

secondaire 2 et plus.  

Tableau 15  : Parité moyenne des adolescentes 12-19 ans par  niveau d'instruction  

Niveau d'instruction  
Effectif des 

adolescentes (1)  

Nai ssances totales 

(2) 

Parité moyenne 

(3)=(2)  /(1)  
Sans niveau  151575 88504 0,584 
Coranique  39529 26425 0,668 
Éducation n on formelle  5901 4393 0,744 
Primaire  75843 14011 0,185 
Secondaire 1  21976 6067 0,276 
Secondaire 2 et plus  2311 1369 0,592 
Total 297135 140769 0,474 

3.3. Mortalité des adolescents  

3.3.1. Taux de mor talité des adolescents par âge  

Le tableau ci -après présente la structure par âge selon le sexe des effectifs et 

nombre de décès des adolescents de 10 -19 ans. 
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Comme le montre le tableau  suivant , le niveau de mortalité chez les 

adolescents de 10 -19 ans est de fa ç on général e très bas  dans la région . Le taux 

enregistré est au niveau régional est de  1,85 Ą  en 2012. Lorsquõon observe la 

structure par ©ge, il nõy a pas de diff®rence significative entre les filles et les 

garçons.  

Tableau  16 : Effectif , nombre de décès et taux  de mortalité par âge des 

adolescents   

Âge  

Masculin  Féminin  Ensemble  

Effectif 

(1)  

Décè

s (2) 

Taux de 

mortalit

é (en 

Ą) 

(3)=(2)/(

1)*1000  

Effectif 

(4)  

Décès 

(5)  

Taux de 

mortal ité 

(en Ą) 

(6)=(5)/(1)*

1000 

Effectif 

(1)  

Décès 

(2)  

Taux de 

mortalit

é (en 

Ą) 

(3)=(2)/(

1)*1000  

10 47240 161 3,41 49519 120 2,42 96759 281 2,90 

11 45769 78 1,70 45598 58 1,27 91367 136 1,49 

12 43474 90 2,07 44921 76 1,69 88395 166 1,88 

13 39922 50 1,25 41418 56 1,35 81340 106 1,30 

14 38350 48 1,25 36935 67 1,81 75285 115 1,53 

15 37100 98 2,64 38793 104 2,68 75893 202 2,66 

16 30131 37 1,23 35306 61 1,73 65437 98 1,50 

17 31200 47 1,51 35438 89 2,51 66638 136 2,04 

18 30628 57 1,86 34386 77 2,24 65014 134 2,06 

19 25605 14 0,55 29938 24 0,80 55543 38 0,68 

Total 369419 680 1,84 392252 732 1,87 761671 1412 1,85 

3.3.2. Taux de mortalité par milieu de résidence  

Lõanalyse selon le milieu de r®sidence montre que la mortalit® touche plus les 

adolescents du mil ieu urbai n que ceux du milieu rural (1,9 Ą contre 1,7Ą). Le 

taux est pratiquement le même chez les filles (1,87 Ą ) et chez les garçons 

(1,84Ą ).  

Tableau  17 : Taux de mortalité des adolescents de 10 -19 ans par milieu de 

résidence et par sexe  

Milieu de 

résiden ce  

Effectif des adolescentes de 10 -

19 ans (1)  

Décès de 10 -19 

ans (2)  

Taux de mortalit® (en Ą) 

(3)=(2)/(1)*1000  

Masculin   

Urbain  57378 118 2,06 

Rural 312041 562 1,80 

Total 369419 680 1,84 

Féminin   

Urbain  56551 100 1,77 
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Milieu de 

résiden ce  

Effectif des adolescentes de 10 -

19 ans (1)  

Décès de 10 -19 

ans (2)  

Taux de mortalit® (en Ą) 

(3)=(2)/(1)*1000  

Rural 335701 632 1,88 

Total 392252 732 1,87 

Ensemble  

Urbain  113929 218 1,91 

Rural 647742 1194 1,84 

Total 761671 1412 1,85 

3.3.3. Taux de mortalité par département de résidence  

Le tableau ci -après donne  les taux de mortalité  des adolescents par 

département selon le sexe. Les donné es montr ent une disparité 

départementale . Ainsi, le département de B ermo enregistre le taux de mortalité 

(2,34Ą ) le plus élevé,  ensuite vient  le département de Madarounfa (2,13 Ą ). Par 

contre , cõest dans les départements de D akoro (1,52 Ą ) et de Guidan -Round ji 

(1,55Ą ) où  le niveau de mortalité est le plus faible.  

Tableau 18  : Taux de mortalité  (en Ą ) chez les adolescentes de 10 -19 ans par 

département de résidence  selon le sexe  

Département  

SEXE 

Taux de 

mortalité 

pour les 

deux 

sexes  

Masculin  Féminin  

Effect if 

des 

adolesc

entes de 

10-19 

ans (1)  

Décès 

de 10 -

19 ans 

(2)  

Taux de 

mortalité 

(en Ą) 

(3)=(2)/(1)*

1000 

Effectif 

des 

adolesce

ntes de 

10-19 ans 

(1)  

Décès 

de 10 -

19 ans 

(2)  

Taux de 

mortalité 

(en Ą) 

(3)=(2)/(1)

*1000 

AGUIE 27826 58 2,08 29688 59 1,99 2,03 

BERMO 6275 13 2,07 6094 16 2,63 2,34 

DAKORO 64224 98 1,53 67118 105 1,56 1,55 

GAZAOUA  17173 26 1,51 18742 41 2,19 1,87 

GUIDAN-ROUMDJI 53538 86 1,61 58220 84 1,44 1,52 

MADAROUNFA 47730 117 2,45 52483 96 1,83 2,13 

MAYAHI 59960 102 1,70 64087 130 2,03 1,87 

TESSAOUA 56503 109 1,93 60217 129 2,14 2,04 

VILLE DE MARADI 36190 71 1,96 35603 73 2,05 2,01 

REGION DE MARADI 369419 680 1,84 392252 733 1,87 1,86 

3.3.4. Indicateurs synthétique s de la mortalité des adolescents  

Au Niger un adolescent âgé de 10 ans es père vivre encore pendant 64,3 ans. 

Lorsquõil est ©g® de 15 ans, son esp®rance de vie est respectivement de 60,2 

ans. Ces niveaux dõesp®rance sont sup®rieurs ¨ celles observ®es dans la r®gion 
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de Maradi. En effet, un adolescent de 10 et 15 vivent dans cette  région 

espèrent vivre encore respectivement pendant 68,2 ans et 63,8 ans .  

On remarque aussi que lõesp®rance de vie est plus longue chez les filles que 

chez les garçons. Une fille de 10 ans a la chance de vivre encore pendant 68,5 

ans contre 67,5 ans chez  les garçons. Cette espérance baisse à 15 ans aussi 

bien chez les filles (64,5 ans) que chez les garçons (63,2 ans).  

Tableau 19  : Indicateurs synthétiques de la mortalité par âge selon l e sexe 

Age x  

Taux de mortalité  

(en ă) 
Quotient de mortalité  Espérance de vie à l'âge x  

Masc  Fém Ens. Masc  Fém Ens. Masc  Fém Ens. 

10 2, 2,80 1,90 0,0098 0,0140 0,0092 67,5 68,5 68,2 

15 1,6 2,00 1,90 0,0081 0,0101 0,0094 63,2 64,5 63,8 

20 1,60 2,30 1,90 0,0112 0,0078 0,0096 58,7 60,1 59,4 

3.4. Migration des adolescents  

Selon le dictionnaire démographique multilingue des Nations -Unies, lõ®tudie sous 

le nom de mobilité spatiale, les phénomènes quantitatifs liés aux déplacements 

des individus dans lõespace g®ographique. Cette mobilit® d®signe lõensemble 

de déplacements des i ndividus ou de groupes dõindividus dans lõespace 

physique (ou géographique), quels que soient la durée et la distance du 

déplacement, les moyens utilisés, etc. Mais la migration se réfère à un 

changement durable de lieu.  

Depuis les années 80, de nombreuse s crises continuent à secouer les pays en 

développement notamment ceux au Sud du Sahara. Le Niger ne fait pas 

exception sur ce plan. La dégradation généralisée des conditions de vie en 

milieu rural constitue en soi un facteur répulsif qui pousse la plupart  des 

jeunes/adolescents ¨ partir. La crise de lõagriculture due ¨ la faiblesse de la 

pluviométrie, à la sécheresse, au manque de matériel agricole performant, à la 

faible productivité du travail agricole, au renchérissement du prix des engrais et 

à la dépr éciation des matières premières (arachide, niébé) ne laisse aucune 

possibilit® dõ®panouissement aux jeunes. En plus, lõinadaptation de la formation 

scolaire au monde du travail et lõ®chec scolaire incitent beaucoup de jeunes 

diplômés et de sans -emplois à p artir.  

Le malaise ressenti par les jeunes sõest accentu® depuis un certain nombre 

dõann®es sous lõeffet des changements importants intervenus au sein de la 
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plupart des familles africaines. Lõurbanisation croissante et son corollaire qui est 

la montée de l õindividualisme conduisent ¨ la n®cessit® de se prendre en 

charge dans une société pourtant en crise. Dans les familles, les mécanismes de 

solidarit® sõaffaiblissent chaque jour du fait de la progression de la pauvret® et 

lõapprofondissement de la crise ®conomique (Antoine, Fall 2009). Le regard des 

autres pèse aussi de plus en plus sur le jeune chômeur et le contraint de sortir de 

la maison. La migration parait être un élément important pour faire face à cette 

crise économique.  

Toutefois, dans les pays en  développement comme le Niger on assiste dès nos 

jours à un manque crucial de données sur les mouvements migratoires en 

particulier pour les populations jeunes. Ainsi, pour répondre à cette 

préoccupation cette section présente une analyse de la migration durée de vie 

des adolescents de 10 -19 ans dans  la région de Maradi.  

3.4.1. Proportion de s migrants durée de vie inter région ale par âge selon le 

milieu de résidence  et le sexe  

Les adolescents en situation de migration représentent au niveau national 6,5% 

de la population total des sédentaires. En milieu rural cette proportion est 3,4% 

alors quõelle se chiffre ¨ 21% en milieu urbain. Dans la r®gion de Maradi environ 

4,3% des adolescents est en migration . On observe des fortes disparités entre le 

milieu rural  qui enregistre  que 2,5% de s migrant s et le milieu urbain qui en 

compte 1 4,6%. Ces r®sultats mettent en ®vidence lõampleur de lõexode rural 

aussi bien au niveau natio nal quõau niveau r®gionale. Aucune tendance ne se 

d®gage lorsquõon analyse les proportions des migrants par âge.  En outre des 

®carts sõobserve entre le sexe notamment en milieu rural. 

Tableau  20 : Proportion  (en %) des migrants durée de vie par âge selon le milieu 

de résidence et le sexe  

Age  
Urbain  Rural Ensemble  

Masc  Fém Total Masc  Fém Total Masc  Fém Total 

10 ANS 11,1 10,5 10,8 1,6 1,8 1,7 2,8 3 2,9 

11 ANS 12,2 10,5 11,4 1,8 1,8 1,8 3,6 3,2 3,4 

12 ANS 13,3 13 13,2 1,9 2,1 2 3,6 3,9 3,8 

13 ANS 11,7 11,7 11,7 1,8 2,4 2,1 3,4 3,9 3,7 

14 ANS 14,8 13,6 14,2 1,9 3 2,4 3,8 4,6 4,2 

15 ANS 16,1 14,2 15,2 1,9 3,4 2,7 3,9 4,9 4,4 

16 ANS 17,5 16,8 17,2 2,1 4 3,1 4,7 5,8 5,3 

17 ANS 17,5 17,8 17,7 2,3 4 3,2 4,9 5,8 5,3 

18 ANS 17,7 17,6 17,6 2,3 4,7 3,6 4,8 6,3 5,6 
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Age  
Urbain  Rural Ensemble  

Masc  Fém Total Masc  Fém Total Masc  Fém Total 

19 ANS 21,9 20,3 21,1 2,5 4,6 3,7 6,4 7 6,7 

Total 15,1 14,1 14,6 2 3 2,5 4 4,7 4,3 

3.4.2. Proportion de migrants durée de vie inter régionale par département selon 

milieu de résidence et le sexe  

Deux départements sont relativement  plus attractifs (proportion des migrants 

supérieure à 10%) . Il sõagit de  la ville de Maradi (16,6%) et du  département de 

Bermo (12,3%). 

Par contre,  les autres départements ont des proportions des migrants 

relativement faibles  (proportion des migrants supérieure à 5%).  

Par ailleurs, q uel que soit le département considéré, le milieu urbain est plus 

attractif que  le milieu rural. On remarque enfin un petit écart se dessine selon le 

sexe. 

Tableau  21 : Proportion (en %) de s adolescents de 10 -19 ans migrants durée de 

vie par département selon le milieu de résidence et le sexe  

Département  
Urbain  Rural Ensemble  

Mas Fém  Total Mas Fém Total Mas Fém Total 

AGUIE 18,6 17 17,8 1,8 2,9 2,3 3,1 3,9 3,5 

BERMO 25,2 24,3 24,8 10,2 12,7 11,4 11,1 13,4 12,3 

DAKORO 11 11,8 11,4 2,3 3,9 3,1 2,8 4,3 3,5 

GAZAOUA  10,3 10,7 10,5 1,2 2,4 1,8 2,2 3,2 2,7 

GUIDAN-ROUMDJI 8,7 8,4 8,6 2,4 3,1 2,8 3 3,6 3,3 

MADAROUNFA 11,6 10,5 11 1,6 2,3 2 1,9 2,5 2,2 

MAYAHI 11,3 12,6 11,9 1,8 2,9 2,4 2,1 3,1 2,6 

TESSAOUA 10,6 9,7 10,1 1,5 2,6 2 2,3 3,2 2,8 

VILLE DE MARADI 17,3 15,9 16,6 0 0 0 17,3 15,9 16,6 

REGION DE MARADI 15,1 14,1 14,6 2 3 2,5 4 4,7 4,3 

3.5. Caractéristiques sociales des adolescents  

Cette partie sõatt¯le ¨ la pr®sentation de certaines caractéristiques des 

adolescents de la région de Maradi. Il sõagit not amment de type de ménage 

de résidence, le lien de parenté et la survie des pa rents. 
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3.5.1. Répartition des adolescents par type de ménages selon milieu de 

résidence et le sexe  

La collecte des données du quatrième RGPH a distingué trois de type de 

m®nage. Il sõagit des m®nages ordinaires, collectif et les sans-abri s. Les résultats 

montrent quõenviron 99,5% des adolescents de 10-19 ans vivent dans les 

m®nages ordinaires. Cette pr®dominance sõobserve quel que soit le sexe et le 

milieu de résidence considéré . 

On dénombre au total 3 602 adolescents résident dans les ménages collectifs et 

133 sont sans abri s dont 50 filles. Le tableau suivant présente la répartition par 

type de ménage selon le milieu de résidence et le sexe. 

Tableau 22 : Nombre et proportion (en %) des  adolescents de 10 -19 ans par 

type de ménage selon le milieu de réside nce et le sexe 

TYPE DE 

MENAGE 

Urbain  Rural Ensemble  

Masculin  Féminin  Masculin  Féminin  Masculin  Féminin  Total 

Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 

Ordinaire  57378 95,95 56551 99,69 312041 99,77 335701 99,88 369419 99,16 392252 99,85 761671 99,51 

Collectif  2376 3,97 172 0,30 684 0,22 370 0,11 3060 0,82 542 0,14 3602 0,47 

Sans abri  46 0,08 5 0,01 37 0,01 45 0,01 83 0,02 50 0,01 133 0,02 

Total 59800 100 56728 100 312762 100,00 336116 100 372562 100 392844 100 765406 100 

3.5.2. Répartition des adol escents par lien de parenté avec le chef de ménage  

selon milieu de résidence et le sexe  

La répartition des adolescents par le lien de parenté décrite au tableau ci -

dessous révèle que plus de 97% des adolescents ont un lien proche 10 avec le 

chef de ménage. L e nombre de filles ®pouses sõavoisine autour de 82126 dont 

72780 en milieu rural contrairement au nombre de garçons mariés qui vaut 

seulement 148. Par ailleurs, on remarque des adolescents chef de ménage. Le 

nombre de fille sõaligne autour de 1045 filles contre 4780 garçons . 

Le lien de parenté des adolescents met aussi en exergue le système de 

« confiage  » des enfants qui est assez développé au Niger  (31%). Dans la région  

de Maradi 4 % des adolescents vivent  avec ses  grands -parents  ; 1,5% vivent 

avec leur fr ¯re ou sïur ; 9,4% vivent avec leur oncle ou tante  ; 13,3% avec 

autres parents et 2,5% des adolescents sont sans lien de parenté avec le chef 

de ménage. Aussi, pour ce dernier cas, le phénomène de domestique est assez 

répandu à Niamey. Le plus souvent, apr ès la récolte, les bras valides du milieu 

                                                 
10

 Epoux (se), Fille, Petite fille , Sîur et Autre parent 
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rural migrent temporairement en milieu urbain ¨ la recherche dõune activité 

lucrative et un certain nombre finissent comme domestiques ou gardiens dans 

les ménages aisés de la capitale.  

Le système de « confiage  » et le mariage sont plus accentués c hez les garçons . 

On enregistre , 73% des adolescentes qui vivent avec leurs parents contre 66% 

pour les garçons.  

 



 

Tableau 23  : Effectif et proportion (en %) des adolescents de 10 -19 ans par lien de parenté selon le milieu de 

résidence et le sexe   

Lien de 

parenté  

Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Mas.  Fém. Ens, Mas.  Fém. Ens. Mas.  Fém. Ens. 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Chef de 

ménage  
617 1,1 120 0,2 737 0,7 4163 1,3 925 0,28 5088 0,8 4780 1,3 1045 0,3 5825 0,3 

Époux (se)  14 0,0 9346 16,5 9360 8,2 135 0,0 72780 21,68 72915 11,3 149 0,0 82126 20,9 82275 20,9 

Fille/fils 39524 68,9 33432 59,1 72956 64,0 230065 73,7 155468 46,31 385533 59,5 269589 73,0 188900 48,2 458489 48,2 

Petit(2) fils/  fille 2191 3,8 2449 4,3 4640 4,1 11779 3,8 13390 3,99 25169 3,9 13970 3,8 15839 4,0 29809 4,0 

Sïur  1460 2,5 839 1,5 2299 2,0 10452 3,4 5004 1,49 15456 2,4 11912 3,2 5843 1,5 17755 1,5 

Nièce /neveu  8506 14,8 6839 12,1 15345 13,5 45419 14,6 29849 8,89 75268 11,6 53925 14,6 36688 9,4 90613 9,4 

Autre parent  3040 5,3 2745 4,9 5785 5,1 7875 2,5 49312 14,69 57187 8,8 10915 3,0 52057 13,3 62972 13,3 

Sans lien de 

parenté  
2026 3,5 781 1,4 2807 2,5 2153 0,7 8973 2,67 11126 1,7 4179 1,1 9754 2,5 13933 2,5 

Total 57378 100,0 56551 100,0 113929 100,0 312041 100,0 335701 100 647742 100,0 369419 100,0 392252 100,0 761671 100,0 
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3.5.3. Répartition des adolescents par âge  et sexe selon la survie des parents  

Le décès dõun p¯re ou dõune m¯re ou les deux parents pour un adolescent 

peut lui mettre dans une situation de vulnérabilité. Cette vulnérabilité accroit 

g®n®ralement son risque dõoccurrence de certains ®v¯nements comme la 

pratique de lõactivit® ®conomique, lõabandon scolaire, le mariage pr®coce. Le 

tabl eau ci -après donne la répartition des adolescents selon la survie de leurs 

parents.  

Globalement on enregistre 10,6% des orphelins parmi les adolescents âgés de 

10-19 ans. Cette proportion varie de 10,7% chez les filles à 10,5% au niveau des 

garçons.  

Tableau 24  : Proportion (en%) des adolescents par survie des parents  selon le 

milieu de résidence et le sexe  

Groupe 

dõ©ges 

Orphelin 

père  

Orphelin 

mère  

Orphelin 

père mère  

Parents en 

vie  

Statut non 

connu  
Total 

Masculin  

10 - 14 ans 4,9 2,8 0,5 91,6 0,2 100,0 

15 - 19 ans 8,1 4,1 1,3 86,3 0,2 100,0 

Total 6,3 3,3 0,8 89,4 0,2 100,0 

Féminin  

10 -14 ans 4,9 2,7 0,5 91,7 0,2 100,0 

15 - 19 ans 8,5 4,1 1,3 85,8 0,2 100,0 

Total 6,5 3,4 0,9 89,1 0,2 100,0 

Ensemble  

10 -14 ans 4,9 2,8 0,5 91,6 0,2 100,0 

15 - 19 ans 8,3 4,1 1,3 86,0 0,2 100,0 

Total 6,4 3,4 0,9 89,2 0,2 100,0 
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En définitif, il est important de retenir que le mariage des filles de 13 -19 ans est 

une réalité dans la région de Maradi. Le risque de contracter une union est plus 

élevé en milieu rural (40% de filles de 13 -19 ans a déjà contracté une première 

union) quõen milieu urbain (19% de filles de 13-19 ans a déjà contracté une 

premi¯re union). En outre la fr®quence des premiers mariages sõamplifi® chez les 

adolescentes par la présenc e de certaines cara ctéristiques 

sociodémographique  en lõoccurrence lõ©ge et le niveau dõinstruction.  

Dans la mesure où le mariage est synonyme de procréation dans cette partie 

du pays, une fille de 13 ou 14 ans voire 15 et 16 ans, pourra se heurter aux 

multiples problèmes l i®s ¨ la grossesse et ¨ lõaccouchement parmi lesquels le 

risque à la fistule obstétricale, le risque élevé du décès maternel. Ainsi, une 

attention particuli¯re est n®cessaire pour mettre en ïuvre des actions qui 

concourent à réduire voire à éliminer les ma riages aux bas âges  ; comme par 

exemple lõaccentuation de la politique du maintien de la jeune fille ¨ lõ®cole 

jusquõ¨ lõ©ge de 16 ans.  

Lõanalyse de la f®condit® chez les adolescentes dans la r®gion de Maradi, aussi 

bien au niveau de fécondité actuelle qu e passé e, montre un niveau très élevée 

de celle -ci. Une fille a en moyenne un enfant avant son 20 ième  anniversaire et 

cõest en milieu rural o½ ce niveau de f®condit® est plus ®lev® par rapport au 

milieu urbain où seule la moitié a  donnée naissance à au moi ns un enfant.  

Ainsi, cette situation montre combien les jeunes filles se butent aux problèmes 

li®s ¨ la maternit® au cours de leur adolescence. Il sõagit en lõoccurrence du 

risque li® aux complications pendant la grossesse et lõaccouchement et celui li® 

au décès maternelle et néonatal. En outre les bébés issus de ces mères sont très 

souvent fragile s et plus susceptibles de souffrir dõune insuffisance pond®rale à la 

naissance, dõinfirmit® à long terme ou de mourir en bas âge. Ils courent donc un 

risque plus  important de décéder que ceux issus de s mères plus âgées. De 

même, les accouchements précoces augmentent le risque de décès chez les 

adolescentes. Enfin, lõentr®e pr®coce des jeunes filles dans la vie f®conde r®duit 

considérablement leurs opportunités, no tamment scolaires et professionnelles. 

Ainsi, des politiques et programmes comme ceux  de maintien de la jeune fille  

jusquõ au moins 16 ans dans le syst¯me scolaire doivent °tre renforc®s et 

réorienté dans la région.  
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CHAPITRE IV : ALPHABETISATION ET EDUCATION DES ADOLESCENTS 

Au m°me titre que la sant®, lõ®ducation joue un rôle important dans la 

formation du capital humain, gage dõun d®veloppement durable. Elle est 

depuis longtemps reconnue comme lõun des piliers de lutte contre la pauvret®, 

un outil préci eux de r®duction de la f®condit®, de la mortalit® et dõune 

®ducation des enfants de qualit®. Cõest pourquoi les £tats Africains nõont jamais 

cessé de matérialiser leur engagement à travers des conventions et accords lors 

des colloques, ateliers et conféren ces internationaux. Il sõagit en lõoccurrence 

de la charte des nations 1945, la Charte de lõ®ducation adopt®e en 1961 ¨ la 

conf®rence dõAddis-Abeba (Éthiopie), la déclaration de Jomtien (en Thaïlande) 

sur lõ®ducation pour tous (EPT) en 1990, le cadre dõaction du forum de Dakar 

(Sénégal) en avril 2000 et les Objectifs du millénaires pour le développement à 

son axes nÁ2 o½ il est recommand® ¨ chaque pays dõatteindre un taux de 

scolarisé de 100% et sans discrimination entre le sexe en 2015.  

Sõinscrivant dans la même lancé e, le Niger a  aussi souscrit à plusieurs de c es 

conventions et accords internationaux et voire définir ses propres stratégies 

avec lõappui de partenaires. En 1998 le pays adopte une premi¯re loi portant 

sur le système éducatif (LOSEN). Il a fa llait atteindre jusquõen 2002 pour que 

cette loi soit mise en ïuvre par lõ®laboration dõun Programme D®cennal de 

D®veloppement de lõ£ducation (PDDE) pour la p®riode 2003-2013. Le PDDE est 

mis sur lõapproche programme et concr®tise la volont® du Gouvernement, 

inscrite dans la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP), de faire de 

lõ®ducation lõune de ses priorit®s.  

Ce chapitre structur® en trois sections (alphab®tisation, Niveau dõinstruction et 

fréquentation scolaire) offre des informations sur les adole scents de 10 -19 ans ; 

ce qui permet de mieux accompagner les efforts et mieux orienter les actions 

du gouvernement en mati¯re de lõ®ducation de cette cat®gorie de la 

population.  

4.1. Alphabétisation  

Lõalphab®tisation est perue comme le canal de connaissance et de maîtrise 

des faits sociaux (naissances, décès, mariages, migrations). Ainsi, une personne 

alphabétisée est une personne capable à la fois de lire, écrire et comprendre 

un  texte simple (en français, arabe ou toute autre langue nationale ou 

étrangèr e) sur des faits relatifs à sa  vie quotidienne. Elle est mesurée dans la 
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pr®sente ®tude par le taux dõalphab®tisation. Ce dernier mesure la proportion 

des adolescents dõune 13catégorie qui savent au moins lire et/ou écrire dans 

une langue par rapport ¨ lõensemble des adolescents de la catégorie. Il est 

exprimé ici en pourcentage.  

4.1.1. Taux d'alphabétisation des adolescents par âge selon le milieu de 

résidence  et le sexe  

Le tableau ci -dessous pr®sente les taux dõalphab®tisation des adolescents par 

âge selo n le milieu de résidence et le sexe des adolescents de 10 -19 ans.  

Lõexamen montre que les adolescents du milieu urbain profitent plus de 

lõalphab®tisation que leur homologue du milieu rural quel que lõ©ge consid®r®. 

Le taux est de 74,2% en milieu urbain a lors quõil nõest que de 41,5% en milieu. Ce 

taux vaut 55,6% chez les garons pendant quõil est de 37,7% chez les filles. 

Tableau 25  : Taux dõalphab®tisation (en %) des adolescents par âge selon le 

milieu de résidence et le sexe  

Âge  
Urbain  Rural Ensemble  

Mas.  Fém. Total Mas.  Fém. Total Mas.  Fém. Total 

10 ANS 64,3 64,3 64,6 46,7 61,5 42,5 48,9 41,9 45,3 

11 ANS 81,6 81,6 75,7 56,5 61,1 50,2 64,7 43,9 54,3 

12 ANS 89,4 89,4 88,5 59,3 48,6 58,8 69,7 57,4 63,4 

13 ANS 82,8 82,8 78,2 45,5 64,5 45,7 60,6 41,5 50,9 

14 ANS 79,5 79,5 75,7 39,0 69,6 40,1 53,9 36,6 45,4 

15 ANS 73,7 73,7 68,6 33,5 74,6 34,2 47,6 30,5 38,9 

16 ANS 77,3 77,3 70,8 27,4 76,0 33,7 50,8 29,7 39,4 

17 ANS 75,5 75,5 68,5 27,4 77,8 32,0 49,1 27,0 37,3 

18 ANS 72,6 72,6 65,5 26,4 78,9 31,1 47,7 25,7 36,1 

19 ANS 85,3 85,3 79,9 25,3 73,6 37,4 57,7 33,5 44,7 

Total 78,5 78,5 74,2 51,4 67,7 41,5 55,6 37,7 46,4 

4.1.2. Taux d'alphabétisation des adolescents par département selon le sexe  

Lõalphab®tisation analys®e par d®partement permet de faire ressortir ceux qui 

présentent une situation qui méritent une attention particulière. Les résultats 

décrits au tableau ci -apr¯s pr®sent les taux dõalphab®tisation par d®partement 

selon le sexe. Les taux varient dõun d®partement ¨ un autre et dõun sexe ¨ 

lõautre. En effet, la ville de Maradi est celle qui enregistre le taux le plus élevé 

(76,4%). Ensuite vien nent les départements de Guidan -Roumdji et dõAgui® avec 

un taux de 52,1% et de 50% respectivement. Par contre comme on lõa vu au 
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niveau de la fréquentatio n scolaire, le département de Bermo enregistre le taux 

le plus faible (17%).  

La m°me situation sõobserve aussi bien chez les filles que chez les garons. 

Toutefois, les taux diffèrent selon le sexe quel que soit le département de 

résidence. À Guidan -Roumdj i et à Aguié par exemple, plus de la moitié (62 % et 

60% respectivement) des garçons de 10 -19 ans sont alphabétisés alors que chez 

filles, seules 43% et 41% les sont respectivement. Cette situation est totalement la 

même dans les autres départements.  

Ce r atio vient appuyer la différence qui existence entre les filles et les garçons. Il 

diff¯re dõun d®partement ¨ un autre. La ville de Maradi enregistre moins dõ®cart 

entre les filles et les garçons car sur 100 garçons on enregistre 92 filles. Ensuite 

vient l es départements de Bermo et Aguié avec 68% chacun.  

Par contre lõ®cart plus profond sõobserve ¨ Mayahi et Gazaoua o½ pour 100 

garçons de 10 -19 ans alphabétisés, moins de 59 et 57 filles le sont. Cette 

situation mérite une attention particulière, nécessitan t une intervention pour 

réduire ces écarts.  

Tableau  26 : Taux dõalphab®tisation (en%) des adolescents de 10 -19 ans par 

département selon le sexe  

Département  

Taux dõalphab®tisation 
Indice de disparité  

(3)=(2)/(1)  Masculin (1)  
Féminin 

(2) 
Ensemble  

AGUIE 59,9 40,8 50,1 0,68 

BERMO 20,4 13,9 17,2 0,68 

DAKORO 49,1 29,5 39,1 0,6 

GAZAOUA  50,5 28,8 39,2 0,57 

GUIDAN-ROUMDJI 61,9 43 52,1 0,69 

MADAROUNFA 57,8 40,5 48,7 0,7 

MAYAHI 49,9 29,5 39,3 0,59 

TESSAOUA 49,1 31,1 39,8 0,63 

VILLE DE MARADI 80,1 72,8 76,4 0,91 

REGION DE MARADI 55,6 37,7 46,4 0,68 

4.2. Niveau d'instruction  

Le niveau dõinstruction d®signe la derni¯re ann®e dõ®tude accomplie par 

lõindividu dans le syst¯me dõenseignement du pays o½ elle a fait ses ®tudes 

(Nations Unies, 1998). Ainsi le niv eau dõinstruction scolaire dõun adolescent est le 

niveau le plus ®lev® quõil a atteint, dans le cycle dõenseignement classique ¨ la 
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date du recensement. Selon IGNEGONGBA 11(1992) lõacquisition de lõinstruction 

suppose une fréquentation scolaire plus long, ré duisant ainsi la période 

dõexposition au risque de la maternit® par un mariage tardif.  

4.2.1. Niveau d'instruction des adolescents par sexe et  milieu de résidence  

Dans lõensemble, sur 100 adolescents de 10-19 ans 39 ne disposent dõaucun 

niveau dõinstruction (39%). Cette proportion varie selon le milieu de résidence et 

le sexe. Elle est plus ®lev®e en milieu rural quõen milieu urbain. De m°me elle est 

plus importante chez les filles que chez les garçons. En effet, on enregistre en 

milieu rural, 44,4% des ad olescents de 10 -19 ans qui nõont aucun niveau 

dõinstruction, 37% a au moins un niveau primaire, 6,3% dispose dõau moins un 

niveau secondaire1 et seul un adolescent sur 100 a un niveau secondaire 2 et 

plus. Par contre en milieu urbain sur 100 adolescents de  10-19 ans, on compte 73 

adolescents qui possèdent au moins un niveau primaire et environ 2 aient un 

niveau secondaire et plus.  

Ainsi les résultats montrent que les adolescents de milieu urbain sont plus instruits 

que leur homologue du milieu rural. Situa tion qui pourrait être expliquée par un 

accès plus facile pour les adolescents en milieu urbain en matière 

dõinfrastructure dõ®ducation et dõune plus grande importance accord®e ¨ 

lõ®ducation dans ce milieu. 

Par ailleurs, la disparité par sexe montre que la  proportion des filles de 10 -19 ans 

instruites est moins importante que celle des garçons du même niveau. On 

enregistre pour le niveau primaire 48,6% de garçons contre 33,6% de filles  ; pour 

le secondaire1, 6,1% de garons contre 5,6% de filles. Lõ®cart se creuse 

dõavantage lorsquõon sõint®resse au milieu de r®sidence. Un tel r®sultat peut 

sõexpliquer par la grande importance des parents accord®e ¨ lõ®ducation des 

garons par rapport à celle filles dans la région.  

Le tableau ci -après synthétise les principa ux résultats de la répartition des 

adolescents de 10 -19 ans par milieu de résidence et sexe selon le niveau 

dõinstruction. 

                                                 
11 Fécondité et ethnie en Mauritanie, p.110.  
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Tableau  27 : Effectif et proportion (en %)  des adolescents de 10 -19 ans par  sexe 

et milieu de r®sidence selon leur niveau dõinstruction  

Milieu de 

résidence  

Sans Niveau  Coranique  Non Formelle  Primaire  Secondaire1  
Secondaire2 et 

plus Total 

Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 

Masculin  

Urbain  4676 8,1 6322 11,0 1375 2,4 32326 56,3 10986 19,1 1693 3,0 57378 

Rural 104725 33,6 34240 11,24 6768 2,22 140170 46,01 24401 5,69 1737 0,45 312041 

Total 109401 29,6 40562 11,43 8143 2,3 172496 48,61 35387 6,14 3430 0,69 369419 

Féminin  

Urbain  7346 13,0 7508 13,3 1277 2,3 30810 54,5 8736 15,4 874 1,5 56551 

Rural 182781 54,4 32029 9,5 4638 1,4 101564 30,3 13252 3,9 1437 0,4 335701 

Total 190127 48,5 39537 10,1 5915 1,5 132374 33,7 21988 5,6 2311 0,6 392252 

Ensemble  

Urbain  12022 10,6 13830 12,1 2652 2,3 63136 55,4 19722 17,3 2567 2,3 113929 

Rural 287506 44,4 66269 10,2 11406 1,8 241734 37,3 37653 5,8 3174 0,5 647742 

Total 299528 39,3 80099 10,5 14058 1,8 304870 40,0 57375 7,5 5741 0,8 761671 

4.2.2. Niveau d'instruction des adolescents par sexe et département   

Le niveau dõinstruction diff¯re dõun d®partement ¨ un autre. Le d®partement 

de Bermo  est celui qui enregistre la proportion la plus élevée des adolescents 

de 10 -19 ans nõayant aucun niveau dõinstruction. Elle est de 72,5% chez les 

garçons contre 79% les filles et à peine 21% de garçons et 17% de filles ont au 

moins un niveau primaire. Cet te situation pourrait être expliquée du fait que la 

population de Bermo est nomade donc les enfants sont envoyé tout le temps 

en bourse pour sõoccuper des animaux. 

Par contre la ville de Maradi constitue lõendroit o½ la proportion des adolescents 

de 10 -19 ans ayant au moins un niveau dõinstruction au primaire qui d®passe la 

barre de 70%. Elle est de 79,3% chez les garçons et de 73,1% chez les filles. Une 

situation qui nõest pas ®tonnante vue les caract®ristique en terme 

dõinfrastructure ®ducative quõait la ville.  

Tableau  28 : Proportions (en %) des adolescents de 10 -19 ans par sexe et 

d®partement selon leur niveau dõinstruction 

Département  
Sans 

Niveau  
Coranique  Non Formelle  Primaire  Secondaire1  

Secondaire2 

et plus  
Ensemble  

Masculin  

AGUIE 27,0 8,9 2,7 50,0 10,3 1,0 100,0 

BERMO 72,5 4,8 1,5 17,6 3,4 0,3 100,0 

DAKORO 35,5 11,0 2,1 44,1 6,7 0,5 100,0 
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Département  
Sans 

Niveau  
Coranique  Non Formelle  Primaire  Secondaire1  

Secondaire2 

et plus  
Ensemble  

GAZAOUA  32,9 15,0 1,5 41,4 8,5 0,8 100,0 

GUIDAN-ROUMDJI 22,6 10,4 3,1 53,7 9,4 0,8 100,0 

MADAROUNFA 25,2 13,4 2,8 48,8 9,0 0,8 100,0 

MAYAHI 36,1 8,7 1,4 44,4 8,8 0,5 100,0 

TESSAOUA 36,4 12,1 1,7 40,9 8,1 0,8 100,0 

VILLE DE MARADI 6,9 11,4 2,4 55,9 20,2 3,2 100,0 

REGION DE MARADI 29,6 11,0 2,2 46,7 9,6 0,9 100,0 

Féminin  

AGUIE 47,4 6,8 1,3 37,7 6,0 0,8 100,0 

BERMO 79,0 3,4 0,8 14,4 2,2 0,1 100,0 

DAKORO 56,7 10,5 1,6 27,7 3,1 0,5 100,0 

GAZAOUA  60,3 7,8 0,5 26,3 4,6 0,5 100,0 

GUIDAN-ROUMDJI 40,1 11,7 2,7 40,2 5,0 0,3 100,0 

MADAROUNFA 40,9 15,0 1,9 36,9 4,9 0,5 100,0 

MAYAHI 59,5 7,0 0,6 28,2 4,4 0,3 100,0 

TESSAOUA 58,6 7,7 0,8 27,6 4,6 0,7 100,0 

VILLE DE MARADI 10,2 14,2 2,5 54,3 17,1 1,8 100,0 

REGION DE MARADI 48,5 10,1 1,5 33,7 5,6 0,6 100,0 

4.3. Fréquentation scolaire  

4.3.1. Taux de fréquentation scolaire des adolescents par âge selon le milieu de 

résidence  et le sexe  

Le taux de fréquentation scola ire Dans la Région de Maradi on observe La 

fr®quentation scolaire varie en fonction de lõ©ge. On observe une baisse de 

taux de fr®quentation scolaire. Ainsi, cette tendance sõobserve aussi lorsquõon 

d®termine le taux de fr®quentation par ©ge. Le nombre dõadolescents qui 

fréquentent diminue en quittant de 11 à 18 ans quelque le sexe. A 11 ans, Il est 

de 48,8% chez les filles et 62,4% chez les garçons. Au contraire à 18 ans sur 100 

filles et 100 garons, seuls 5 filles et 16 garons ont eu la chance dõ°tre lõécole 

au moment du recensement. En outre, la proportion des adolescentes qui 

fréquentent à chaque âge est moins élevée chez les filles que chez les garçons.  

Tableau  29 Taux de fréquentation (en %) scolaire par âge et sexe chez les 

adolescents  

Âge  
Urbain  Rural Ensemble  

Mas.  Fém. Total Mas.  Fém. Total Mas.  Fém. Total 

10 ANS 81,8 82,1 82,0 51,1 38,2 44,5 54,9 43,8 49,2 

11 ANS 85,5 82,7 84,1 57,8 42,3 50,0 62,4 48,8 55,6 

12 ANS 82,7 81,1 81,9 51,0 37,2 44,0 55,6 44,4 49,9 

13 ANS 77,4 67,6 72,5 46,5 27,0 36,5 51,5 33,3 42,2 

14 ANS 64,9 53,9 59,5 29,4 14,7 22,2 34,7 20,6 27,7 

15 ANS 56,0 45,7 50,8 20,8 9,9 15,3 25,7 14,8 20,1 

16 ANS 52,8 40,0 46,5 17,5 5,8 11,1 23,5 10,6 16,6 
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Âge  
Urbain  Rural Ensemble  

Mas.  Fém. Total Mas.  Fém. Total Mas.  Fém. Total 

17 ANS 47,3 31,0 39,7 13,3 3,2 7,8 19,0 6,7 12,5 

18 ANS 40,6 24,1 33,0 10,6 2,0 6,0 15,5 4,8 9,9 

19 ANS 67,9 53,2 60,9 27,1 10,0 17,6 35,1 16,5 25,1 

Total 67,4 59,7 63,6 35,3 20,8 27,8 40,3 26,4 33,2 

4.3.2 Taux de fréquentation scolaire des adolescents par groupe dõâge s selon le 

cycle d'étude et le sexe  

Lõexamen du tableau montre une forte déperdition scolaire une forte 

déperdition scolaire. En effet, sur 100 adolescents de 10 -14 ans ayant un niveau 

primaire 77 fr®quentent. Toutefois entre les filles et les garons il nõy a pas de 

diff®rence significative dans le groupe dõ©ge 10-14 ans. Lõ®cart se prononce 

beaucoup plus dans le second groupe.  

Au Secondaire 1 12, la perte est dõautant plus forte par rapport au cycle primaire, 

car sur cent (100) adolescents ayant un niveau secondaire, seuls cinquante -

quatre (54) sont restés dans le système. Chez les garçons, on observe un taux de 

fr®quentation de 57,6% alors quõil est de 49,2% chez les filles.  

Par ailleurs, on remarque une amélioration au cycle secondaire 2 et plus 13  par 

rapport au secondaire 1. Sur 100 adolescents de 15 -19 ans, cin quante -six (56) 

fréquentent. Presque deux tiers (64,9%) fréquentent chez les garçons (65%) alors 

que seules quarante -trois (43) filles sur cent (100) en fréquentent chez les filles.  

Ainsi, globalement la perte de scolarisation sõobserve ¨ tous les niveaux mais 

elle est plus accentuée au secondaire1 que les autres, situation qui pourrait être 

expliqu®e le taux dõ®chec en classe de troisi¯me.  

Tableau  30 : Taux brut de fréquentation  (en %) scolaire des adolescents par 

groupe dõ©ges selon le cycle dõ®tude et le sexe  

Groupe d'âge s 
Primaire  Secondaire1  Secondaire 2 et plus  

Masc.  Fém. Ens. Masc.  Fém. Ens. Masc.  Fém. Ens. 

10-14 ans 

 

75,5 76,8 51,8 47,7 49,9 0 
  

15-19 ans 37,6 30,2 34,5 58,8 49,7 55,5 64,9 42,4 55,9 

Total 69,8 67,0 68,6 57,6 49,2 54,4 64,9 42,4 55,9 

                                                 
12 Niveau collège  
13 Niveau lycée (Général, techni que et professionnel) et supérieur  
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4.3.3. Taux de fréquentation scolaire des adolescents par département selon le 

sexe  

La fr®quentation scolaire varie selon le d®partement. Cõest dans la ville de 

Maradi quõon enregistre le plus grand taux de fr®quentation scolaire (64,1%), 

ensuite v ient du département de Guidan -Roumdji (46,1%)). Néanmoins le 

département de Bermo enregistre le taux le plus bas (14,7%).  

Au niveau des filles les mêmes tendances se dégagent à la différence ici, les 

taux sont moins élevés par rapport aux garçons. Par exe mple dans la ville de 

Maradi, le taux est de 63,2% alors quõil est de 69,4% chez les garons. ë Guidan-

Roumdji seule 31% de filles fr®quente, proportion dõautant plus importante que 

celle de Mayahi, Tessaoua, Dakoro, Gazaoua et Bermo o½ elle nõexc¯de pas la 

barre de 20%. Cette aversion scolaire des jeunes filles peut °tre lõouvre des 

mariages précoces qui sont très fréquent dans la région en général et au sein 

de ces département en particulier.  

De façon agrégée, la région de Maradi enregistre au total un ta ux de 

fr®quentation de 33,2% pour les adolescents de la tranche dõ©ge 10-19 ans. Il 

est de 40,3% chez les garçons contre seulement 26,4% chez les filles .  

Tableau  31 : Taux de fréquentation (en %) scolaire  des adolescents de 10 -19 ans 

par département selon  le sexe  

Département  
Sexe 

Masculin  Féminin  Ensemble  

AGUIE  40,5 26,9 33,5 

BERMO 15,9 11,5 13,7 

DAKORO 34 18,3 26 

GAZAOUA  34,5 18,4 26,1 

GUIDAN-ROUMDJI 48,3 31,9 39,7 

MADAROUNFA 42,7 27,5 34,7 

MAYAHI 33,4 19,2 26 

TESSAOUA 30,8 19,2 24,8 

VILLE DE MARADI 69,4 63,1 66,3 

REGION DE MARADI 40,3 26,4 33,2 
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Au terme de ce chapitre,  il se dégage des indicateurs qui méritent une 

attention particuli¯re ë cela, sõajoute des disparit®s observ®es dõune part entre 

le milieu de résidence et entre les départeme nts de r®sidence et dõautre part 

entre les catégories sociodémographiques des adolescents. Le milieu rural est 

celui qui présente des indicateurs les plus critiques. Le taux de fréquentation 

scolaire représente 33,2 % chez les adolescents de 10 -19ans à Mara di. Par ailleurs 

le taux dõalphab®tisation est de 33% en milieu rural contre 60% en milieu urbain. 

En outre, lõanalyse diff®rentielle montre que les adolescents ayant contract®s au 

moins un mariage, les orphelins (notamment des deux parents) présentent des  

indicateurs critiques en termes de scolarisation et de lõalphab®tisation 

constituant ainsi des groupes cible pour une intervention gouvernementale.  
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CHAPITRE V : PARTICIPATION DES ADOLESCENTS À L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

Depuis les années 80, de nombreuses crises continuent à secouer les pays en 

développement notamment ceux au Sud du Sahara. Le Niger ne fait pas 

exception sur ce plan.  

La dégradation généralisée des conditions de vie en milieu rural constitue en soi 

un facteur répulsif qui pousse la plupart d es jeunes/adolescents à partir. La crise 

de lõagriculture due ¨ la faiblesse de la pluviom®trie, ¨ la s®cheresse, au 

manque de matériel agricole performant, à la faible productivité du travail 

agricole, au renchérissement du prix des engrais et à la dépréc iation des 

matières premières (arachide, niébé) ne laisse aucune possibilité 

dõ®panouissement aux jeunes. En plus, lõinadaptation de la formation scolaire 

au monde du travail et lõ®chec scolaire incitent beaucoup de jeunes dipl¹m®s 

et de sans -emplois à par tir.  

Le malaise ressenti par les jeunes sõest accentu® depuis un certain nombre 

dõann®es sous lõeffet des changements importants intervenus au sein de la 

plupart des familles africaines. Lõurbanisation croissante et son corollaire qui est 

la mont®e de lõindividualisme conduisent à la nécessité de se prendre en 

charge dans une société pourtant en crise. Dans les familles, les mécanismes de 

solidarit® sõaffaiblissent chaque jour du fait de la progression de la pauvret® et 

lõapprofondissement de la crise ®conomique (Antoine, Fall 2009). Le regard des 

autres pèse de plus en plus sur le jeune chômeur et le contraint de sortir de la 

maison. La migration parait être un élément important pour faire face à cette 

crise économique. Face à une population où plus de 60%  a moins de 20 ans et 

une croissance démographique (avec un taux annuel de 3,9%) incomparable 

dans le monde, le Niger se but aujourdõhui ¨ une probl®matique dõemploi 

notamment des jeunes et adolescents. Dõo½ lõint®r°t dõavoir en amont des 

données actuels e t des indicateurs pertinents au niveau désagrégé 14.  

Néanmoins , comme il a ®t® mentionn® plus haut, lõ®tude porte sur les 

adolescents  ; cõest pourquoi le pr®sent chapitre sõint®resse particuli¯rement ¨ la 

participation des adolescents de 10 -19 ans ¨ lõactivité économique. A son actif, 

est inscrit trois principales parties. La première expose la situation socio -

économique des adolescents de 15 -19 ans, la deuxième  sõint®resse à 

lõoccupation des adolescents de 10 -14 ans et la dernière met en exergue la 

particip ation des adolescents de 15 -19 ans ¨ lõactivit® ®conomique. 

                                                 
14

Niveau regional et/ou départemental  
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5.1. Situation d'activité des adolescents par sexe et par groupe d'âges  

Le tableau ci -après donne la répartition des adolescents de 15 -19 ans par 

groupe dõ©ges selon la situation dõactivit®. Il d®cèle une forte proportion des 

adolescents actifs 15 (39%). Cette proportion varie de 43% chez les filles à 52% 

chez les garons. Par ailleurs le travail domestique reste lõapanage des filles car 

environ 20% de filles le font contre aucun garçon. Cette situat ion pourrait être 

expliquée par le contexte socio -culturel de la région.  

Tableau  32 : Effectif  et proportion  (en %) des adolescents par groupe dõ©ges 

selon la situation  économique  

Groupe d'âge  

  
Occupé  

Au 

chômag

e 

Femme au 

foyer  

Élève/Étud

iant  

A la 

recherch e du 

premier 

emploi  

Autres 

inactifs  
ND Total 

Masculin  

10-14 ans 
Eff. 65859 0 0 112511 0 36368 17 214755 

% 30,7 0 0 52,4 0 16,9 0,008 100 

15-19 ans 

Eff. 91572 1968 0 36300 1292 23532 0 154664 

% 59,2 1,3 0 23,5 0,8 15,2 0 100 

Total 

Eff. 157431 1968 0 148811 1292 59900 17 369419 

% 42,6 0,5 0 40,3 0,3 16,2 0,005 100 

Féminin  

10-14 ans 
Eff. 63765 0 19166 85260 0 50148 52 218391 

% 29,2 0 8,8 39 0 23 0,024 100 

15-19 ans 

Eff. 81650 895 57841 18444 381 14650 0 173861 

% 47 0,5 33,3 10,6 0,2 8,4 0 100 

Total 

Eff. 145415 895 77007 103704 381 64798 52 392252 

% 37,1 0,2 19,6 26,4 0,1 16,5 0,013 100 

Total 

10-14 ans 
Eff. 129624 0 19166 197771 0 86516 69 433146 

% 29,9 0 4,4 45,7 0 20 0,016 100 

15-19 ans 

Eff. 173222 2863 57841 54744 1673 38182 0 328525 

% 52,7 0,9 17,6 16,7 0,5 11,6 0 100 

Total 

Eff. 302846 2863 77007 252515 1673 124698 69 761671 

% 39,8 0,4 10,1 33,2 0,2 16,4 0,009 100 

5.2. Occupation des enfants de 10 -14 ans 

Le travail des enfants sõeffectue partout dans le monde. N®anmoins peu 

dõinformation existent sur les conditions de vie de ce travail en particulier dans 

                                                 
15
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les pays en voie d®veloppement. Au Niger, la protection de lõenfant en g®n®ral 

et particulièrement celle les enfants exerçant des travaux pires, a été, de tout 

temps, une préocc upation majeure des autorités. Sous la fougue du BIT/IPEC, le 

gouvernement nigérien, soutenue par les partenaires techniques et financiers, a 

pris en compte cette problématique dans sa politique nationale et le processus 

des réformes en matière de développ ement économiques et social.  

Plusieurs hypothèses ont été avancées dans la littérature économique afin 

dõexpliquer la mise au travail des enfants au d®triment de leur scolarisation. 

Lõexplication la plus couramment avanc®e est celle de la pauvret® mon®taire 

des parents. Il est ainsi indispensable pour les ménages pauvres de mettre leurs 

enfants au travail afin de subvenir à leurs besoins (Krueger, 1996 ; Basu et Van, 

1998 ; Basu, 1999 ; Amin et al., 2004). Cela devient dõautant plus une n®cessit® 

que le mén age en question a faiblement accès au crédit (Baland et Robinson, 

2000 ; Ranjan, 1999, 2001 ; Moser, 1996  ; Moser et al., 2007; Ponce, et al., 2003). 

Plus récemment, certaines études confèrent à la mise au travail des enfants un 

mécanisme de réponse face a ux chocs éventuels (Guarcelo et al., 2003  ; 

Dehejia et al. , 2005  ; Beegle et al., 2006; Duryea et al., 2007).  

Pour trouver des solutions appropri®es en vue de lõ®limination des pires formes 

du travail des enfants, le Niger a signé et ratifié plusieurs in struments juridiques 

internationaux et régionaux, dont entre autres, les conventions 138 et 182 de 

lõOIT, la CDE, et la Charte Africaine  des Droits et du Bien-°tre de lõEnfant 

(CADBE).  

En vue de vénérer ses engagements, le Niger a pris de nombreuses mesu res 

juridiques pour lutter contre le travail des enfants notamment le Code du travail, 

le Code civil, le Code pénal.  

Toutefois le pays ne dispose pas de données fiables notamment selon les 

niveaux g®ographiques issues dõune source de donn®es exhaustive ou dõ®tudes 

approfondies. Ainsi, comme réponse à cette préoccupation la présente section 

met en ïuvre donne des indicateurs du travail des enfants de 10-14 ans dans la 

région de Maradi.  

5.2.1. Taux d'occupation des enfants de 10 -14 ans par sexe selon le mil ieu de 

résidence  

Le tableau suivant donne la r®partition des taux dõoccupation chez les enfants 

de 10 -15 ans. Il ressort un volume important des enfants qui exercent une 

activité économique (30% contre 26% au niveau national). On rencontre plus 
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des enfant s en activit® en milieu rural (34,5%) quõen milieu urbain (3,8%). 

Toutefois il nõy a pas une tr¯s grande diff®rence entre les filles et les garons. 

Tableau 33  : Taux d'occupation (en %) des enfants de 10 -14 ans par sexe selon 

le milieu de résidence  

Sexe 
MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain  Rural Total 

Masculin  4,5 35,2 30,7 

Féminin  3 33,9 29,2 

Total 3,8 34,5 29,9 

5.2.2. Taux d'occupation des enfants de 10 -14 ans par département selon le 

sexe  

Le tableau ci -dessous pr®sente la r®partition des Taux dõoccupation de 10-14 

ans par départements. Les résultats indiquent que le travail des enfants varie 

selon le département et on remarque aussi une disparité entre filles et garçons. 

En effet, le département de Bermo enregistre le taux des enfants qui exerce une 

activité  économique la plus élevée (41,4%). Par contre dans la ville de Maradi, 

le taux dõoccupation repr®sente 2,8%. 

Hormis les d®partements de Mayahi, Gazaoua et Agui®, le taux dõoccupation 

est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Toutefois, comme il  a été 

souligné ci -haut, cette disparit® selon le genre, nõest pas diff®rence significative 

au niveau régional.  

Tableau  34 : Taux dõoccupation (en%) chez les adolescents de 10 -14 ans par 

département selon le milieu de résidence  et le sexe  

Département  

Urbain  Rural Ensemble  

Masculin  Féminin  Total Masculin  Féminin  Total Masculin  Féminin  Total 

AGUIE  4,7 8,3 6,5 32,9 35,3 34,1 30,7 33,2 32 

BERMO 12,7 11,6 12,2 58,9 24,5 42,5 57,2 24 41,4 

DAKORO 5,4 2,1 3,7 41,1 39,9 40,5 39,3 37,9 38,6 

GAZAOUA  11 12,7 11,8 35,5 36,2 35,8 32,8 33,8 33,3 

GUIDAN-ROUMDJI 3,5 1,8 2,6 22,9 21,7 22,3 21,2 19,9 20,5 

MADAROUNFA 8,6 7,1 7,8 26,1 24,6 25,4 25,6 24,1 24,8 

MAYAHI 4,3 3,2 3,7 39,3 42,3 40,8 38,4 41,3 39,9 

TESSAOUA 5,8 5,7 5,8 42 37,7 39,9 38,8 34,6 36,7 

VILLE DE MARADI 3,8 1,8 2,8 
 

3,8 1,8 2,8 

REGION DE MARADI 4,5 3 3,8 35,2 33,9 34,5 30,7 29,2 29,9 
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5.3. Participation des adolescents de 15-19 ans à l'activité économique  

5.3.1. Taux d'activité 16 des adolescents de 15-19 ans par  sexe  selon  le milieu de 

résidence  

La pratique dõactivit® ®conomique est tr¯s fr®quente chez les adolescents de la 

r®gion de Maradi. Le taux dõactivit® au niveau r®gional est de 54,1% sup®rieur ¨ 

celui du Niveau national (48%). Un ®cart sõobserve entre le milieu urbain et rural. 

Il représente 18,6% en milieu urbain contre 64,4% en milieu rural.  

Lorsquõon observe les donn®es selon le sexe, il se d®gage ®galement une 

diff®rence. Ainsi, il y a plus de garons actifs (61,3%) quõil nõait de filles (47,7%). 

Tableau  35 : Taux d'activité (en %) des adolescents de 15-19 ans par sexe selon le 

milieu de résidence  

Sexe 
MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain  Rural Total 

Masculin  24,5 68,6 61,3 

Féminin  12,1 53,3 47,7 

Total 18,6 60,4 54,1 

5.3.2. Taux d'activité des adolescents de 15-19 ans pa r département  selon le 

sexe  

Le graphique ci -après donne la proportion des adolescents actifs de 15 -19 ans 

par d®partement de r®sidence. Le taux dõoccupation varie de 16% dans la ville 

de Maradi à 71% dans le département de Mayahi. En dehors de ce dernier , on 

retrouve les départements comme Dakoro, Aguié et Tessaoua qui possède nt un 

taux dõoccupation qui exc¯de les 62%. Cette pr®dominance nõest pas similaire 

lorsquõon observe les r®sultats selon milieu de r®sidence et le sexe. Si chez les 

filles on retrouve un taux dõoccupation le plus ®lev® dans le d®partement de 

Bermo (75%), chez les garons cõest plut¹t dans le d®partement de Mayahi 

(68,2%). 

Tableau  36 : Taux d'activité (en %) des adolescents de 15-19 ans par 

département  selon le milieu de résidence  et le sexe 

Département  

Urbain  Rural Ensemble  

Masculin  Féminin  Total Masculin  Féminin  Total Masculin  Féminin  Total 

AGUIE  27,8 20,9 24,5 68,8 63,5 66 65,6 60,7 63 

                                                 
16 Le rapport entre les adolescents actifs (chômeurs et occupés de 15 -19) sur le nombre dõadolescents de 15-19 ans 
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Département  

Urbain  Rural Ensemble  

Masculin  Féminin  Total Masculin  Féminin  Total Masculin  Féminin  Total 

BERMO 31,3 12,8 22,2 76,9 23,9 49,7 75 23,5 48,6 

DAKORO 31,1 11,9 22 74,7 55,9 64,4 72 53,9 62,2 

GAZAOUA  32,4 24,2 28,4 67 55,3 60,6 63,4 52,7 57,6 

GUIDAN-ROUMDJI 19,9 10,1 15,2 56,6 39,1 47,1 52,8 36,7 44,2 

MADAROUNFA 34,1 19 27,4 57,1 36,8 46,2 56,3 36,3 45,6 

MAYAHI 21,8 11,6 16,9 76 69,6 72,6 74,4 68,2 71,1 

TESSAOUA 34,4 24,1 29,4 73,7 57,5 65,1 70 55 62 

VILLE DE MARADI 22,2 9,4 16 
 

22,2 9,4 16 

REGION DE MARADI 24,5 12,1 18,6 68,6 53,3 60,4 61,3 47,7 54,1 

5.3.3. Taux d'activité des adolescents de 15-19 ans par  sexe selon la survie des 

parents  

La pratique dõune activité économique est fréquente chez tous les adolescents 

de 15 -19. Toutefois, on observe une inégalité par survie des parents. Les 

adolescents orphelins de mère (51,8%) exercent le plus une activité 

économique aussi bien chez les filles (51,4%) que chez les g arçons (68,8%).  

Tableau  37 : Taux d'activité (en %)  adolescents de 10 -19 ans par  sexe selon la  

survie des parents  

Sexe  

Survie des parents  

Orphelin  

de  père  

Orphelin de 

mère  

Orphelin de père 

et mère  
Parents en vie  Ensemble  

Masculin  66,8 68,8 60,4 60,5 61,3 

Féminin  48,9 51,4 44,1 47,5 47,7 

Ensemble  57,1 59,5 51,8 53,6 54,1 

5.3.4. Taux d'occupation 17 des adolescents de 15 -19 ans par sexe selon le milieu 

de résidence  

Lõoccupation des adolescents est importante dans la R®gion de Maradi. Le taux 

dõoccupation observé lors du quatrième recensement général de la population 

du Niger est de 52,7% contre 45,4% au niveau national. Par ailleurs ce taux est 

dõautant plus ®lev® en milieu rural (59,2%) quõen milieu urbain (15,6%).  

Des écarts se dégagent entre les fill es et les garçons.  Le taux dõoccupation est 

de 59,2% chez les garons contre 47% chez filles. Lõ®cart se creuse dõavantage 

en milieu urbain car le taux dõoccupation chez les garons est le double de 

celui observé chez les filles.  

                                                 
17

 Le rapport entre les adolescents actifs occupés (15 -19 ans) sur le nombre dõadolescents en ©ge de travailler (15-19) 
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Tableau  38 : Taux dõoccupation (en %) des adolescents de 15 -19 ans par sexe 

selon le milieu de résidence  

Sexe 
MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain  Rural Total 

Masculin  20,5 66,9 59,2 

Féminin  10,3 52,7 47 

Total 15,6 59,2 52,7 

5.3.5. Taux d'occupation des adolescents de 15-19 ans par dép artement  selon 

le milieu  

Le taux dõoccupation observ® dans le tableau ci -apr¯s varie dõun d®partement 

à un autre. Il est plus est plus élevé dans les départements de Mayahi (70%), 

Agui® (62%), Dakoro (61,2%) et Tessaoua (60,3%). Par contre cõest dans la ville 

de Maradi o½ le taux dõoccupation est le plus bas (13%) ; situation qui pourrait 

être expliquée par le niveau élevé de la fréquentation scolaire.  

Tableau  39 : Taux d'occupation (en %) des adolescents de 15 -19 par 

département selon le milieu de résiden ce  et le sexe  

Département  

Urbain  Rural Ensemble  

Mas Fém Total Ma s Fém Total Mas Fém Total 

AGUIE  24,6 20,2 22,5 67,7 63,2 65,3 64,3 60,3 62,2 

BERMO 30,4 12,8 21,7 76,3 23,6 49,3 74,4 23,2 48,2 

DAKORO 24,3 8 16,6 73,4 55,5 63,6 70,4 53,4 61,2 

GAZAOUA  29 23 26,1 64,9 54,7 59,3 61,2 52 56,2 

GUIDAN-ROUMDJI 16,7 8,7 12,9 54,1 38,3 45,5 50,2 35,9 42,5 

MADAROUNFA 32,9 18,6 26,6 55,3 36,3 45,1 54,5 35,9 44,5 

MAYAHI 19,9 10,9 15,5 74,7 69 71,7 73,1 67,6 70,2 

TESSAOUA 29,7 21,8 25,9 71,4 56,7 63,6 67,5 54 60,3 

VILLE DE MARADI 18,2 7,6 13,1   18,2 7,6 13,1 

REGION DE MARADI 20,5 10,3 15,6 66,9 52,7 59,2 59,2 47 52,7 

5.3.6. Taux d'occupation des adolescents de 15 -19 ans par sexe selon  la survie 

des parents  

Le tableau suivant  présente l es taux dõoccupation selon la survie des parents. 

De façon globale , ces taux sont supérieurs à 50%  au niveau des garçons et varie 

de 47% à 50,7% chez les filles.  

Par ailleurs, on remarque lõabsence dõune m¯re chez un adolescent accroit le 

risque dõ°tre occup®, car le taux dõoccupation le plus ®lev® est enregistr® dans 
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cette cat®gorie dôadolescents. Il est de 58,2% au niveau r®gional pendant quõil 

est de 50,7% et 66,7% respectivement chez les filles et chez les garçons.  

Tableau  40 : Taux dõoccupation (en %) des adolescents de 15 -19 ans par survie 

des parents selon le sexe  

Sexe  

Survie des parents  

Orphelin  

de  père  

Orphelin de 

mère  

Orphelin de père 

et mère  
Parents en vie  Ensemble  

Masculin  64,5 66,7 58,2 58,4 59,2 

Féminin  48,1 50,7 43,4 46,8 47 

Ensemble  55,6 58,2 50,4 52,3 52,7 

5.3.7. Taux de chômage 18 des adolescents de 15 -19 ans par sexe selon le milieu 

de résidence  

Le taux de chômage au niveau régional est de 2,6% contre 5,5% au niveau 

national.  

Le chômage est plus accentué en milieu urbain, car le tau x est de 15,8% en 

milieu urbain contre seulement 1,8% en milieu rural.  

Par ailleurs, un ®cart sõobserve entre les filles et les garons. Le taux est de lõordre 

de 3,4% chez les garçons contre 1,5% chez les filles. La même prédominance se 

constate quel que  soit le milieu de résidence.  

Tableau  41 : Taux de chômage (en %) des adolescents de 15 -19 ans par sexe 

selon le milieu de résidence  

Sexe 
MILIEU DE RESIDENCE 

Urbain  Rural Total 

Masculin  16,1 2,5 3,4 

Féminin  15,1 1,1 1,5 

Total 15,8 1,8 2,6 

5.3.8. Taux de chômage des adolescents de 15 -19 ans selon par département 

selon le sexe  

Si le taux de chômage est de 2,6% au niveau régional, celui -ci varie dõun 

département à un autre. La ville de Maradi se distingue des autres 

départements, car elle enregistre le t aux de chômage le plus élevé (18%).Par 

contre les taux des autres d®partements nõacc¯dent pas la barre de 4%. 

                                                 
18 Le rapport entre les adolescents chômeurs (15 -19 ans) et le nombre dõadolescents actifs (occup® et ch¹meurs) de 15-

19 ans 



 
56 

Tableau  42 : Taux de chômage (en %) des adolescents de 15 -19 par 

département selon le milieu de résidence  

Département  

Urbain  Rural Ensemble  

Mas Fém Ens. Ma s Fém Ens. Mas Fém Ens. 

AGUIE  11,6 3,4 8,2 1,6 0,5 1,1 2 0,6 1,3 

BERMO 2,9 0 2 0,7 1,1 0,8 0,7 1 0,8 

DAKORO 21,8 33,1 24,7 1,7 0,6 1,2 2,3 1 1,7 

GAZAOUA  10,5 5,1 8,3 3 1 2 3,4 1,2 2,3 

GUIDAN-ROUMDJI 16,3 13,5 15,4 4,4 1,9 3,3 4,9 2,2 3,7 

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

MAYAHI 8,7 6,3 7,9 1,7 0,9 1,3 1,8 0,9 1,3 

TESSAOUA 13,6 9,6 12 3,2 1,4 2,4 3,7 1,7 2,7 

VILLE DE MARADI 17,9 19,6 18,4   17,9 19,6 18,4 

REGION DE MARADI 16,1 15,1 15,8 2,5 1,1 1,8 3,4 1,5 2,6 

5.3.9. Répartition des adolescents de 15 -19 ans par situation dans l'emploi  selon 

le milieu de résidence et le sexe  

Le tableau ci -dessous donne la proportion des adolescents occupés par statut 

dõemploi. Lõanalyse de la situation dõemploi montre que lõ®crasante majorit® 

des adolescents (72%) sont des aides familiaux. On enregistre aussi une 

importante proportion des adolescents indépendants (26%). Cette 

pr®dominance sõobserve aussi bien en milieu urbain quõen milieu rural et quel 

que soit le sexe  considéré.  

Par ailleurs, le milieu urbain se particularise par la présence des adolescents 

apprentis/stagiaires (9,3%) et des travailleur la tache (5,7%).  

Tableau  43 : Proportion (en %) des adolescents  de 15 -19 ans occupés par 

situation dans lõemploi selon le milieu de résidence et le sexe  

Situation d'emploi  
Urbain  Rural Total 

Masc.  Fém. Total Masc.  Fém. Total Masc.  Fém. Total 

Employeur  1,7 0,4 1,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 

Salarié du public  1,4 2,6 1,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Salarié parapublic  0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Salarié du privé  1,4 0,7 1,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Service civique (ASCN)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indépendant  47,3 65,9 53,2 17,9 32,4 24,9 19,4 33,3 26,0 

Aide familial  28,6 24,2 27,2 80,5 66,7 73,8 77,8 65,6 72,0 

Travailleur à la tâche  7,0 2,9 5,7 0,6 0,2 0,4 0,9 0,3 0,6 

Apprenti/Stagiaire  12,4 2,9 9,3 0,3 0,0 0,2 0,9 0,1 0,5 

Membre coopérative  0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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5.3.10. Répartition des adolescent s de 15 -19 ans par sexe et niveau d'instruction 

selon secteur d'activité  

Lõexamen du tableau ci-dessous montre que la plupart des adolescents 

ind®pendants (55,6%) et aides familiaux (61,6%) nõont aucun niveau 

dõinstruction. Cette situation sõobserve aussi bien chez les filles que chez les 

garçons à la différence que les proportions sont plus élevées chez les filles.  

 



 

Tableau  44 : Proportion (en %) des adolescents occupé de 15 -19 ans par sexe et niveau dõinstruction selon la 

situation dans lõemploi 

Niveau d 'instruction  

Situation dans l'emploi  

Emplo

yeur  

Sect

eur 

publi

c  

Salari

é 

parap

ublic  

Salari

é du 

privé  

Service 

civique 

(ASCN) 

Indép

enda

nt 

Aide 

familial  

Travailleur 

à la tâche  

Apprenti/St

agiaire  

Membre 

coopérativ

e 

  Masculin  

Sans niveau  37,5 0,0 9,5 24,6 0,0 46,7 51,5 35,8 18,0 67,5 

École Coranique  19,3 4,0 9,5 15,8 25,0 19,1 16,7 20,5 18,7 7,6 

Éducation Non formelle  9,3 1,0 9,5 3,5 0,0 4,3 2,7 4,3 2,9 1,9 

Primaire  22,0 5,6 28,6 30,7 0,0 21,0 21,9 29,2 47,7 16,6 

Secondaire1  9,8 29,3 28,6 16,7 0,0 8,1 6,9 9,4 12,2 5,1 

Secondaire2 et +  2,3 60,1 14,3 8,8 75,0 0,7 0,4 0,8 0,5 1,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Féminin  

Sans niveau  63,3 0,0 41,7 43,6 0,0 61,6 70,8 60,5 27,5 63,9 

École Coranique  17,4 1,9 8,3 15,4 0,0 16,8 10,1 14,2 13,5 9,5 

Éducation Non formelle  2,5 0,0 8,3 0,0 0,0 2,2 1,2 5,0 2,2 5,1 

Primaire  11,4 1,0 8,3 12,8 0,0 13,1 14,4 14,7 38,2 13,3 

Secondaire1  3,9 34,3 16,7 15,4 0,0 5,3 3,2 4,5 17,4 7,6 

Secondaire2 et +  1,4 62,9 16,7 12,8 100 0,9 0,4 1,1 1,1 0,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ensemble  

Sans niveau  48,2 0,0 21,2 29,4 0,0 55,6 60,4 42,1 19,4 65,7 

École Coranique  18,5 3,3 9,1 15,7 15,4 17,7 13,7 18,9 17,9 8,6 

Éducation Non formelle  6,5 0,7 9,1 2,6 0,0 3,1 2,0 4,5 2,8 3,5 

Primaire  17,6 4,0 21,2 26,1 0,0 16,3 18,4 25,5 46,3 14,9 

Secondaire1  7,3 31,0 24,2 16,3 0,0 6,4 5,2 8,2 13,0 6,3 

Secondaire2 et +  1,9 61,1 15,2 9,8 84,6 0,8 0,4 0,9 0,6 1,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Au terme de ce chapitre, il faut rappeler que lõactivit® économique des 

adolescents est une réalité dans la région de Maradi aussi bien chez les filles 

que chez les garçons. Cette activité est  beaucoup plus répandue en milieu rural 

quõen milieu urbain. Les r®sultats r®v¯lent quõenviron 52,7% des adolescents de 

15-19 ans sont occupés (et parmi eux 72,% sont des aides familiaux  et 26% des 

indépendants) . Ce tte proportion  est de  60% en milieu rural contre 18% en milieu 

urbain. Par ailleurs chez les enfants de 10 -14 ans, 30% dõentre eux exerce une 

activité économique  soit 23% parmi les adolescents de 10 -12 et 40% parmi ceux 

de 13 -14 ans. Néanmoins les inégalités selon le genre ne sont pas très observées.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Dénommée «  Monographie des adolescents», la présente étude a pour objectif 

principa l de données des informations sur la population de 10 -19 ans. Elle a 

consisté en une analyse transversale des différents phénomènes socio -

économiques et démographiques tout en mettant un accent particulier sur les 

rapports de genre. Il sõagit en lõoccurrence des effectifs globaux et des 

structures , des c aractéristiques sociodémographiques , de lõ®ducation et 

lõalphab®tisation et de la participation ¨ lõactivit® ®conomique. 

Les données du quatrième recensement général de la population et de 

lõhabitat r®alis® en 2012 au Niger ont constitué la principale source 

dõinformation pour lõ®tude. Ceci permet pour la premi¯re fois au pays de mettre 

à la disposition du public une analyse des données du RGPH au niveau régional 

afin de répondre aux besoins de plus en plus p ressent des décideurs/partenaires 

pour non seulement la programmation mais aussi et surtout le suiv i des 

programmes et projets mis  en ïuvre sur la population de 10-19 ans.  

Certes, une telle ®tude est la premi¯re du genre effectu®e au Niger, cõest ainsi 

quõelle ouvre des perspectives non seulement pour sa p®rennit® mais aussi ¨ 

dõautres groupes sp®cifiques de la population.  

Lõanalyse faite ®tait essentiellement descriptive, cependant dans la mesure du 

possible quelques esquisses dõexplications sur les niveaux et de tendances 

observées ont été apportées . Pour certains de s r®sultats, il sõagit juste de la 

description faute dõ®l®ments explicati fs. En outre lõ®tude sõest int®ress®e 

essentiellement aux adolescents résidents dans les ménages ordinaires. Ainsi, il  

ressort des résultats que la région compte environ 761671 adolescents âgés de 

10-19 ans vivant dans les ménages ordinaires dont 51,5% (392252) adolescentes 

population de 10 -19 ans. 

La fréquentation scolaire est très faible dans la région. Le taux représen te  est 

33,2%. Il est 63,6% en milieu urbain dont 59,7% chez les adolescentes et de 27,8% 

en milieu rural. Par ailleurs le taux dõalphab®tisation est de 41,5% en milieu rural 

contre 74,2% en milieu urbain. En outre, lõanalyse diff®rentielle montre que les 

adolescents ayant contractés au moins un mariage, les orphelins (notamment 

des deux parents) présentent des indicateurs critiques en termes de 

scolarisation et de lõalphab®tisation constituant ainsi des groupes cible pour une 

intervention gouvernementale.  



 
61 

La rentrée dans la vie active se vit aussi bien chez les filles que chez les garçons 

et dans une certaine mesure de façon prématurée. Le milieu rural est le credo 

où le travail des adolescents de 15 -19 ans et de 10 -14 ans est plus accentué. Les 

résultats rév¯lent quõenviron 52% des adolescents de 15 -19 ans sont occupés et 

parmi eux 7 2% adolescents est des aides familiaux  et 26% des indépendants .  

En matière de nuptialité, le mariage touche plus les filles que les garçons. On 

note 54,5% de filles de 13 -19 ans a dé jà contracté une première union  contre 

10,7%.  

La fr®quence des premiers mariages sõamplifi® chez les adolescentes par la 

présente de certaines caractéristiques sociodémographique s. Il sõagit en 

lõoccurrence, de la non fr®quentation scolaire, de la non exercice dõune 

activit® ®conomique, de la perte dõau moins un des parents. Cette forte 

intensité de nuptialité est lõune cause de la forte f®condit® enregistr®e dans la 

région où une fille a en moyenne un enfant avant son 20 ième  anniversaire et 

cõest en milieu rural où ce niveau de fécondité est plus élevé où on compte 

deux filles pour une naissance vivante.  

Il y a lieu de signaler enfin que la mortalité et la migration ont une faible 

occurrence chez les adolescents. Ainsi, lõesp®rance de vie est de 68,2 ans à 10 

ans et 63,8 ans à 15 ans.  

Par ailleurs, la proportion des  adolescents de 10 à 19 ans en situation de 

migration est de 4%. Elle est de 15% en milieu urbain  contre 5% en milieu rural 

mais lõ®cart entre filles et garons est tr¯s faible. 

Toutefois bien que des r®sultats tr¯s probants ont ®t® obtenus, lõanalyse est 

restée totalement descriptive  ; ce qui ouvre une perspective des analyses 

explicatives approfondies pour cerner, la quintessence et le pourquoi des 

niveaux de certains ph®nom¯nes. Il sõagit en lõoccurrence de la f®condit® 

précoce, du mariage précoce, du travail des enfants et de la faible 

scolarisation des adolescents de 10 -14 et 15 -19 ans. 
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ANNEXES  

 

 



 

A 

Tableau A1  : Effectif  des adolescents par type de ménage collectif selon le sexe  

Type de ménage collectif  Masculin  Féminin  Total 

Caserne/Camp m ilitaire  41 43 84 

Prison 146 14 160 

Formation sanitaire  21 41 62 

Communauté religieuse  1343 36 1379 

Refugiés  7 10 17 

Internat scolaire  204 40 244 

Hôtel  7 8 15 

Chantier  14 5 19 

Déplacés internes  56 12 68 

Orphelinat/centre d'accueil  50 20 70 

Autres  11 12 23 

Total 1900 241 2141 

 Tableau A2  : Effectif  des adolescents par milieu de résidence et sexe selon la survie des 

parents  

Milieu 

de 

résiden

ce  

Survie des parents  

Ensemble  

(5)  

Proportion 

des orphelins 

au moins d'un 

parent  (6)19 

Orphelin de 

Père (1)  

Orphelin de 

Mère  (2) 

Orphelin de 

père et de 

mère  (3) 

Parents en 

vie  (4)  

Statut Non 

Déclaré  

Masculin  

Urbain  5010 1699 648 49814 207 57378 12,8 

Rural 18141 10675 2441 280321 463 312041 10,0 

Total 23151 12374 3089 330135 670 369419 10,5 

Féminin  

Urbai n 4996 1632 629 49160 134 56551 12,8 

Rural 20540 11558 2769 300245 589 335701 10,4 

Total 25536 13190 3398 349405 723 392252 10,7 

Ensemble  

Urbain  10006 3331 1277 98974 341 113929 12,8 

Rural 38681 22233 5210 580566 1052 647742 10,2 

Total 48687 25564 6487 679540 1393 761671 10,6 

                                                 
19

 (6)=100*(((1) +(2) +(3))/(5)) 



 

B 

Tableau A3  : Répartition en (%) des adolescents par département et le sexe selon le 

milieu de résidence leur statut de fréquentation scolaire  

Département  

Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Fréquent

e 

Ne 

fréquent

e pas  

Ens. 
Fréque

nte  

Ne 

fréquente 

pas  

Ens. 
Fréquent

e 

Ne 

fréque

nte pas  

En. 

Masculin  

AGUIE  1456 764 2220 9816 15790 25606 11272 16554 27826 

BERMO 166 80 246 830 5199 6029 996 5279 6275 

DAKORO 2093 1307 3400 19744 41080 60824 21837 42387 64224 

GAZAOUA  1015 812 1827 4911 10435 15346 5926 11247 17173 

GUIDAN-

ROUMDJI 
3546 1596 5142 22290 26106 48396 25836 27702 53538 

MADAROUNF

A 
1017 518 1535 19369 26826 46195 20386 27344 47730 

MAYAHI 1036 579 1615 18962 39383 58345 19998 39962 59960 

TESSAOUA 3197 2006 5203 14234 37066 51300 17431 39072 56503 

VILLE DE 

MARADI  
11061 36190 11061 

 
25129 11061 36190 

REGION DE 

MARADI  
38655 18723 57378 110156 201885 312041 148811 220608 369419 

Féminin  

AGUIE  1158 974 2132 6830 20726 27556 7988 21700 29688 

BERMO 105 125 230 593 5271 5864 698 5396 6094 

DAKORO 1666 1658 3324 10611 53183 63794 12277 54841 67118 

GAZAOUA  771 989 1760 2682 14300 16982 3453 15289 18742 

GUIDAN-

ROUMDJI 
2977 2133 5110 15589 37521 53110 18566 39654 58220 

MADAROUNF

A 
888 591 1479 13544 37460 51004 14432 38051 52483 

MAYAHI 871 736 1607 11412 51068 62480 12283 51804 64087 

TESSAOUA 2894 2412 5306 8660 46251 54911 11554 48663 60217 

VILLE DE 

MARADI  
22453 13150 35603 

 
22453 13150 35603 

REGION DE 

MARADI  
33783 22768 56551 69921 265780 335701 103704 288548 392252 

Ensemble  

AGUIE  2614 1738 4352 16646 36516 53162 19260 38254 57514 

BERMO 271 205 476 1423 10470 11893 1694 10675 12369 

DAKORO 3759 2965 6724 30355 94263 124618 34114 97228 131342 

GAZAOUA  1786 1801 3587 7593 24735 32328 9379 26536 35915 



 

C 

Département  

Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Fréquent

e 

Ne 

fréquent

e pas  

Ens. 
Fréque

nte  

Ne 

fréquente 

pas  

Ens. 
Fréquent

e 

Ne 

fréque

nte pas  

En. 

GUIDAN-

ROUMDJI 
6523 3729 10252 37879 63627 101506 44402 67356 111758 

MADAROUNF

A 
1905 1109 3014 32913 64286 97199 34818 65395 100213 

MAYAHI 1907 1315 3222 30374 90451 120825 32281 91766 124047 

TESSAOUA 6091 4418 10509 22894 83317 106211 28985 87735 116720 

VILLE DE 

MARADI 
47582 24211 71793 

 
47582 24211 71793 

REGION DE 

MARADI  
72438 41491 113929 180077 467665 647742 252515 509156 761671 

Tableau A4  : R®partition des adolescents ©g®e de 10 ¨ 19 ans par ann®e dõ©ge et le 

sexe selon le milieu de résidence et leur statut d e fréquentation scolaire  

âge  

Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Fréquente  

Ne 

fréquente 

pas  

Ens. Fréquente  

Ne 

fréquente 

pas  

Ens. Fréquente  

Ne 

fréquente 

pas  

En. 

Masculin  

10 4726 1049 5775 21205 20260 41465 25931 21309 47240 

11 6473 1094 7567 22075 16127 38202 28548 17221 45769 

12 5301 1106 6407 18890 18177 37067 24191 19283 43474 

13 4989 1460 6449 15562 17911 33473 20551 19371 39922 

14 3667 1979 5646 9623 23081 32704 13290 25060 38350 

15 2868 2258 5126 6661 25313 31974 9529 27571 37100 

16 2693 2404 5097 4393 20641 25034 7086 23045 30131 

17 2477 2762 5239 3463 22498 25961 5940 25260 31200 

18 2052 2997 5049 2710 22869 25579 4762 25866 30628 

19 3409 1614 5023 5574 15008 20582 8983 16622 25605 

Total 38655 18723 57378 110156 201885 312041 148811 220608 369419 

Féminin  

10 5169 1129 6298 16503 26718 43221 21672 27847 49519 

11 6104 1278 7382 16161 22055 38216 22265 23333 45598 

12 5950 1387 7337 13985 23599 37584 19935 24986 44921 

13 4366 2095 6461 9423 25534 34957 13789 27629 41418 

14 2979 2543 5522 4620 26793 31413 7599 29336 36935 

15 2390 2840 5230 3336 30227 33563 5726 33067 38793 



 

D 

âge  

Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Fréquente  

Ne 

fréquente 

pas  

Ens. Fréquente  

Ne 

fréquente 

pas  

Ens. Fréquente  

Ne 

fréquente 

pas  

En. 

16 2003 3009 5012 1748 28546 30294 3751 31555 35306 

17 1390 3100 4490 991 29957 30948 2381 33057 35438 

18 1043 3283 4326 606 29454 30060 1649 32737 34386 

19 2389 2104 4493 2548 22897 25445 4937 25001 29938 

Total 33783 22768 56551 69921 265780 335701 103704 288548 392252 

Ensemble  

10 9895 2178 12073 37708 46978 84686 47603 49156 96759 

11 12577 2372 14949 38236 38182 76418 50813 40554 91367 

12 11251 2493 13744 32875 41776 74651 44126 44269 88395 

13 9355 3555 12910 24985 43445 68430 34340 47000 81340 

14 6646 4522 11168 14243 49874 64117 20889 54396 75285 

15 5258 5098 10356 9997 55540 65537 15255 60638 75893 

16 4696 5413 10109 6141 49187 55328 10837 54600 65437 

17 3867 5862 9729 4454 52455 56909 8321 58317 66638 

18 3095 6280 9375 3316 52323 55639 6411 58603 65014 

19 5798 3718 9516 8122 37905 46027 13920 41623 55543 

Total 72438 41491 113929 180077 467665 647742 252515 509156 761671 

Tableau A5  : Répartit ion des adolescents par état matrimonial selon leur statut de 

fréquentation scolaire  

état matrimonial  
Fréquente  Ne fréquente  

Total 
Effectif  Proportion (en %)  Effectif  Proportion (en %)  

Masculin  

Célibataire  147122 40,22 197390 59,78 344512 

Mariée  1641 9,92 22471 90,08 24112 

Rupture d'union  48 8,51 747 91,49 795 

Total 148811 37,83 220608 62,17 369419 

Féminin  

Célibataire  101666 39,4 153212 60,6 254878 

Mariée  1924 1,66 132424 98,34 134348 

Rupture d'union  114 4,6 2912 95,4 3026 

Total 103704 25,2 288548 74,8 392252 

Ensemble  

Célibataire  248788 39,89 350602 60,11 599390 

Mariée  3565 3,07 154895 96,93 158460 

Rupture d'union  162 5,49 3659 94,51 3821 

Total 252515 31,28 509156 68,72 761671 



 

E 

Tableau A6  : R®partition des adolescents par niveau dõinstruction et le sexe selon leur 

statut de fréquentation scolaire  

état 

matrimonial  

Fréquente  Ne fréquente  

Total 
Effectif  

Proportion (en 

%) 
Effectif  

Proportion (en 

%) 

Masculin  

Sans niveau  0 0,00 109401 100,00 109401 

Coranique  4252 10,48 36310 89,52 40562 

Non  formelle  1487 18,26 6656 81,74 8143 

Primaire  20384 57,60 15003 42,40 35387 

Secondaire1  20384 57,60 15003   35387 

Secondaire 2 

et plus  
2227 64,93 1203 35,07 3430 

Total 148811 40,28 220608 59,72 369419 

Féminin  

Sans niveau  0 0,00 190127 100,00 190127 

Coranique  2500 6,32 37037 93,68 39537 

Non formelle  645 10,90 5270 89,10 5915 

Primaire  88752 67,05 43622 32,95 132374 

Secondaire1  10827 49,24 11161 50,76 21988 

Secondaire 2 

et plus  
980 42,41 1331 57,59 2311 

Total 96273 24,54 285801 72,86 392252 

Ensemb le 
Sans niveau  0 0,00 299528 100,00 299528 

Coranique  6752 8,43 73347 91,57 80099 

Non formelle  2132 15,17 11926 84,83 14058 

Primaire  109136 65,05 58625 34,95 167761 

Secondaire1  31211 54,40 26164 45,60 57375 

Secondaire 2 

et plus  
3207 55,86 2534 44,14 5741 

Total 245084 32,18 506409 66,49 761671 

Tableau A7  : Répartition des adolescents par sexe et département selon le milieu et leur 

statut dõalphab®tisation  

Département  

Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Non 

alphab

étisé  

Alphabéti

sé 
Ens. 

Non 

alphabéti

sé 

Alphabéti

sé 
Ens. 

Non 

alphab

étisé  

Alphabéti

sé 
En. 

Masculin  

AGUIE  491 1729 2220 10663 14943 25606 11154 16672 27826 

BERMO 76 170 246 4917 1112 6029 4993 1282 6275 

DAKORO 751 2649 3400 31920 28904 60824 32671 31553 64224 

GAZAOUA  543 1284 1827 7955 7391 15346 8498 8675 17173 

GUIDAN-

ROUMDJI 
1200 3942 5142 19184 29212 48396 20384 33154 53538 

MADAROUNF

A 
373 1162 1535 19754 26441 46195 20127 27603 47730 

MAYAHI 349 1266 1615 29698 28647 58345 30047 29913 59960 



 

F 

Département  

Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Non 

alphab

étisé  

Alphabéti

sé 
Ens. 

Non 

alphabéti

sé 

Alphabéti

sé 
Ens. 

Non 

alphab

étisé  

Alphabéti

sé 
En. 

TESSAOUA 1311 3892 5203 27456 23844 51300 28767 27736 56503 

VILLE DE 

MARADI  
7216 28974 36190   7216 28974 36190 

REGION DE 

MARADI  
12310 45068 57378 151547 160494 312041 163857 205562 369419 

Féminin  

AGUIE  783 1349 2132 16779 10777 27556 17562 12126 29688 

BERMO 120 110 230 5128 736 5864 5248 846 6094 

DAKORO 1159 2165 3324 46169 17625 63794 47328 19790 67118 

GAZAOUA  751 1009 1760 12591 4391 16982 13342 5400 18742 

GUIDAN-

ROUMDJI 
1794 3316 5110 31384 21726 53110 33178 25042 58220 

MADAROUNF

A 
507 972 1479 30730 20274 51004 31237 21246 52483 

MAYAHI 533 1074 1607 44675 17805 62480 45208 18879 64087 

TESSAOUA 1774 3532 5306 39731 15180 54911 41505 18712 60217 

VILLE DE 

MARADI  
9701 25902 35603   9701 25902 35603 

REGION DE 

MARADI  
17122 39429 56551 227187 108514 335701 244309 147943 392252 

Ensemble  

AGUIE  1274 3078 4352 27442 25720 53162 28716 28798 57514 

BERMO 196 280 476 10045 1848 11893 10241 2128 12369 

DAKORO 1910 4814 6724 78089 46529 124618 79999 51343 131342 

GAZAOUA  1294 2293 3587 20546 11782 32328 21840 14075 35915 

GUIDAN-

ROUMDJI 
2994 7258 10252 50568 50938 101506 53562 58196 111758 

MADAROUNF

A 
880 2134 3014 50484 46715 97199 51364 48849 100213 

MAYAHI 882 2340 3222 74373 46452 120825 75255 48792 124047 

TESSAOUA 3085 7424 10509 67187 39024 106211 70272 46448 116720 

VILLE DE 

MARAD I 
16917 54876 71793 0 16917 54876 71793 

REGION DE 

MARADI  
29432 84497 

11392

9 
378734 269008 647742 408166 353505 761671 

Tableau A8  : Répartition des adolescents par sexe et âge selon le milieu de résidence et 

leur statut dõalphab®tisation  

âge  

Milieu de ré sidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Non 

alphabétis

é 

Alphabéti

sé 
Ens. 

Non 

alphabétis

é 

Alphabétis

é 
Ens. 

Non 

alphabé

tisé 

Alphabét

isé 
En. 

Masculin  

10 2064 3711 5775 22087 19378 41465 24151 23089 47240 

11 1391 6176 7567 14758 23444 38202 16149 29620 45769 

12 679 5728 6407 12477 24590 37067 13156 30318 43474 

13 1112 5337 6449 14609 18864 33473 15721 24201 39922 



 

G 

âge  

Milieu de ré sidence  

Urbain  Rural Ensemble  

Non 

alphabétis

é 

Alphabéti

sé 
Ens. 

Non 

alphabétis

é 

Alphabétis

é 
Ens. 

Non 

alphabé

tisé 

Alphabét

isé 
En. 

14 1157 4489 5646 16517 16187 32704 17674 20676 38350 

15 1350 3776 5126 18103 13871 31974 19453 17647 37100 

16 1156 3941 5097 13658 11376 25034 14814 15317 30131 

17 1283 3956 5239 14607 11354 25961 15890 15310 31200 

18 1382 3667 5049 14633 10946 25579 16015 14613 30628 

19 736 4287 5023 10098 10484 20582 10834 14771 25605 

Total  12310 45068 57378 151547 160494 312041 163857 205562 369419 

Féminin  

10 2215 4083 6298 26573 16648 43221 28788 20731 49519 

11 2239 5143 7382 23336 14880 38216 25575 20023 45598 

12 896 6441 7337 18259 19325 37584 19155 25766 44921 

13 1705 4756 6461 22536 12421 34957 24241 17177 41418 

14 1559 3963 5522 21875 9538 31413 23434 13501 36935 

15 1900 3330 5230 25051 8512 33563 26951 11842 38793 

16 1799 3213 5012 23035 7259 30294 24834 10472 35306 

17 1786 2704 4490 24081 6867 30948 25867 9571 35438 

18 1850 2476 4326 23708 6352 30060 25558 8828 34386 

19 1173 3320 4493 18733 6712 25445 19906 10032 29938 

Total  17122 39429 56551 227187 108514 335701 244309 147943 392252 

Ensemble  

10 4279 7794 12073 48660 36026 84686 52939 43820 96759 

11 3630 11319 14949 38094 38324 76418 41724 49643 91367 

12 1575 12169 13744 30736 43915 74651 32311 56084 88395 

13 2817 10093 12910 37145 31285 68430 39962 41378 81340 

14 2716 8452 11168 38392 25725 64117 41108 34177 75285 

15 3250 7106 10356 43154 22383 65537 46404 29489 75893 

16 2955 7154 10109 36693 18635 55328 39648 25789 65437 

17 3069 6660 9729 38688 18221 56909 41757 24881 66638 

18 3232 6143 9375 38341 17298 55639 41573 23441 65014 

19 1909 7607 9516 28831 17196 46027 30740 24803 55543 

Total  29432 84497 113929 378734 269008 647742 408166 353505 761671 

Tableau A9  : Répartition des adoles cents par état matrimonial selon leur statut 

dõalphab®tisation  

état matrimonial  

Non alphabétisé  Alphabétisé  

Total 
Effectif  

Proportion (en 

%) 
Effectif  

Proportion (en 

%) 

Masculin  

Célibataire  146986 40,22 197526 59,78 344512 

Mariée  16292 9,92 7820 90,08 24112 

Rupture d'union  579 8,51 216 91,49 795 

Total 163857 37,83 205562 62,17 369419 

Féminin  

Célibataire  135664 39,4 119214 60,6 254878 

Mariée  106384 1,66 27964 98,34 134348 

Rupture d'union  2261 4,6 765 95,4 3026 

Total 244309 25,2 147943 74,8 392252 



 

H 

Ensemble  
Célibataire  282650 39,89 316740 60,11 599390 

Mariée  122676 3,07 35784 96,93 158460 

Rupture d'union  2840 5,49 981 94,51 3821 

Total 408166 31,28 353505 68,72 761671 

Tableau A10  : Répartition des adolescents par département selon leur niveau 

dõinstruction 

Département  
Sans 

Niveau  
Coranique  

Non 

Formelle  
Primaire  Secondaire1  

Secondaire2 

et plus  
Ensemble  

Masculin  
AGUIE 7505 2485 752 13917 2875 292 27826 

BERMO 4550 299 92 1104 212 18 6275 

DAKORO 22787 7082 1376 28354 4315 310 64224 

GAZAOUA  5652 2576 255 7103 1457 130 17173 

GUIDAN-ROUMDJI 12110 5543 1638 28753 5057 437 53538 

MADAROUNFA 12042 6396 1345 23292 4288 367 47730 

MAYAHI 21670 5232 827 26630 5300 301 59960 

TESSAOUA 20579 6834 986 23120 4555 429 56503 

VILLE DE MARADI 2506 4115 872 20223 7328 1146 36190 

REGION DE 

MARADI  
109401 40562 8143 172496 35387 3430 369419 

Féminin  

AGUIE 14077 2011 397 11185 1784 234 29688 

BERMO 4816 210 49 875 136 8 6094 

DAKORO 38036 7037 1043 18620 2062 320 67118 

GAZAOUA  11297 1459 94 4920 870 102 18742 

GUIDAN-ROUMDJI 23361 6794 1545 23417 2912 191 58220 

MADAROUNFA 21461 7853 995 19357 2575 242 52483 

MAYAHI 38161 4477 410 18046 2800 193 64087 

TESSAOUA 35298 4628 487 16630 2778 396 60217 

VILLE DE MARADI 3620 5068 895 19324 6071 625 35603 

REGION DE 

MARADI 
190127 39537 5915 132374 21988 2311 392252 

Ensemble  

AGUIE 21582 4496 1149 25102 4659 526 57514 

BERMO 9366 509 141 1979 348 26 12369 

DAKORO 60823 14119 2419 46974 6377 630 131342 

GAZAOUA  16949 4035 349 12023 2327 232 35915 

GUIDAN-ROUMDJI 35471 12337 3183 52170 7969 628 111758 

MADAROUNFA 33503 14249 2340 42649 6863 609 100213 

MAYAHI 59831 9709 1237 44676 8100 494 124047 

TESSAOUA 55877 11462 1473 39750 7333 825 116720 

VILLE DE MARADI 6126 9183 1767 39547 13399 1771 71793 

REGION DE 

MARADI  
299528 80099 14058 304870 57375 5741 761671 

Tableau A11  : Répartition des adolescents de 10 -19 ans par survie des parents selon leur 

niveau dõinstruction 

état 

matrimonial  

Sans 

Niveau  
Coranique  

Éducation 

non Formelle  
Primaires  Secondaire1  

Secondaire2 

et plus  
Total 

Masculin  

Orphelin de père  7325 3355 696 8927 2513 335 23151 



 

I 

Orphelin de mère  4213 1827 350 4706 1157 121 12374 

 orphelin de père 

et de mère  
1392 447 118 771 281 80 3089 

Parents en vie  96141 34890 6970 157897 31370 2867 330135 

SN3 330 43 9 195 66 27 670 

Total  109401 40562 8143 172496 35387 3430 369419 

Féminin  

Orphelin de père  12966 3679 572 6438 1660 221 25536 

Orphelin de mère  7297 1660 247 3212 689 85 13190 

 orph elin de père 

et de mère  
2090 456 86 582 154 30 3398 

Parents en vie  167357 33699 4995 121982 19421 1951 349405 

SN3 417 43 15 160 64 24 723 

Total  190127 39537 5915 132374 21988 2311 392252 

Ensemble  

Orphelin de père  19850 6942 1236 15323 2692 412 46636 

Orphelin de mère  11306 3453 583 7906 1295 158 24790 

 orphelin de père 

et de mère  
3017 894 195 1345 301 99 6253 

Parents en vie  257186 68153 11877 279705 32437 3571 657947 

SN3 425 85 24 355 61 21 1293 

Total  299528 80099 14058 304870 57375 5741 761671 

Tableau A12  : Répartition des adolescents de 15 à 19 ans par âge et sexe selon la 

situation d  »activité  

Année 

d'âge  
Occupée  

Au 

chômage  

Femme au 

foyer  
Élève/Étudiant  

A la 

recherche 

du 1er 

emploi  

Autres 

inactives  
Total 

Masculin  

15 20437 441 0 7716 262 6351 35207 

16 17347 423 0 3811 251 4981 26813 

17 19771 402 0 2750 286 4763 27972 

18 20983 448 0 1630 300 4116 27477 

19 13032 254 0 8983 193 3136 25598 

Total  91570 1968 0 24890 1292 23347 143067 

Féminin  

15 16097 249 7627 4658 98 4936 33665 

16 16888 203 11398 1984 87 3299 33859 

17 17987 193 12798 1350 72 2528 34928 

18 17571 133 13512 669 58 1620 33563 

19 13612 108 9687 4992 64 2339 30802 

Total  82155 886 55022 13653 379 14722 166817 

Ensemble  

15 36534 690 7627 12374 360 11287 68872 

16 34235 626 11398 5795 338 8280 60672 

17 37758 595 12798 4100 358 7291 62900 

18 38554 581 13512 2299 358 5736 61040 

19 26644 362 9687 13975 257 5475 56400 

Total  173725 2854 55022 38543 1671 38069 309884 
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Tableau A13  : Répartition des adolescents de 10 -14 ans par âge se lon leur activité 

économique  

Année 

d'âge  
Occupé  

Au 

chômage  

Femme au 

foyer  
Élève/Étudiant  

A la 

recherche 

du 1er 

emploi  

Autres 

inactives  
Total 

Masculin  
10 11725 0 295 25657 0 9184 46861 

11 10274 0 228 28558 1 6849 45910 

12 12984 0 233 24210 0 6182 43609 

13 13096 0 251 20556 0 6157 40060 

14 18228 0 327 13326 0 6625 38506 

Total 66307 0 1334 112307 1 34997 214946 

Féminin  
10 12509 0 2144 21791 0 13425 49869 

11 8766 0 1623 22408 0 13178 45975 

12 12662 0 2391 19609 0 8871 43533 

13 14303 0 4277 13790 0 8227 40597 

14 15756 1 5906 7602 0 6332 35597 

Total 63996 1 16341 85200 0 50033 215571 

Ensemble  
10 24234 0 2439 47448 0 22609 96730 

11 19040 0 1851 50966 1 20027 91885 

12 25646 0 2624 43819 0 15053 87142 

13 27399 0 4528 34346 0 14384 80657 

14 33984 1 6233 20928 0 12957 74103 

Total 130303 1 17675 197507 1 85030 430517 

 



 

Tableau A14  : Répartition des adolescents de 1 5-19 ans par situation dans lõemploi selon le milieu de r®sidence et le sexe 

Situation d'emploi  

Urbain  Urbain  Total 

Masc.  Fém. Total Ma sc. Fém. Total Masculin  Féminin  Total 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Employeur  74 1,7 9 0,4 83 1,3 326 0,4 272 0,4 598 0,4 400 0,5 281 0,4 681 0,4 

Salarié du public  63 1,4 55 2,6 118 1,8 135 0,2 50 0,1 185 0,1 198 0,2 105 0,1 303 0,2 

Salarié parapublic  4 0,1 1 0,0 5 0,1 17 0,0 11 0,0 28 0,0 21 0,0 12 0,0 33 0,0 

Salarié du privé  62 1,4 15 0,7 77 1,2 52 0,1 24 0,0 76 0,0 114 0,1 39 0,0 153 0,1 

Service civique 

(ASCN) 
1 0,0 0 0,0 1 0,0 7 0,0 5 0,0 12 0,0 8 0,0 5 0,0 13 0,0 

Indépendant  2118 47,3 1378 65,9 3496 53,2 14969 17,9 25121 32,4 40090 24,9 17087 19,4 26499 33,3 43586 26,0 

Aide familial  1281 28,6 507 24,2 1788 27,2 67231 80,5 51678 66,7 118909 73,8 68512 77,8 52185 65,6 120697 72,0 

Travailleur à la 

tâche  
315 7,0 60 2,9 375 5,7 499 0,6 184 0,2 683 0,4 814 0,9 244 0,3 1058 0,6 

Apprenti/Stagiaire  553 12,4 60 2,9 613 9,3 230 0,3 36 0,0 266 0,2 783 0,9 96 0,1 879 0,5 

Membre 

coopérative  
3 0,1 7 0,3 10 0,2 79 0,1 89 0,1 168 0,1 82 0,1 96 0,1 178 0,1 

Total 4474 100 2092 100 6566 100 83545 100 77470 100 161015 100 88019 100 79562 100 167581 100 

Tableau A15  : Répartition des adolescents de 1 5-19 ans par niveau dõinstruction et sexe selon la situation dans lõemploi  

Niveau 

d'instruction  

Situation dans l'emploi  

employeur  

salarié 

du 

public  

salarié 

parapublic  

salarié 

du 

privé  

service 

civique 

(ascn)  

Indépenda

nt 

aide 

familial  

travailleur à 

la tâche  

apprenti/sta

giaire  
membre coopérative  

Masculin  

Sans niveau  150 0 2 28 0 10967 64213 395 183 106 

École 

Coranique  
77 8 2 18 2 4492 20823 226 190 12 

Éducation non 

formelle  
37 2 2 4 0 1019 3348 47 29 3 

Primaire  88 11 6 35 0 4924 27238 322 485 26 

Secondaire1  39 58 6 19 0 1902 8557 104 124 8 

Secondaire2 et 

plus 
9 119 3 10 6 166 472 9 5 2 

Total 400 198 21 114 8 23470 124651 1103 1016 157 

Féminin  

Sans niveau  178 0 5 17 0 21209 74768 230 49 101 



 

Niveau 

d'instruction  

Situation dans l'emploi  

employeur  

salarié 

du 

public  

salarié 

parapublic  

salarié 

du 

privé  

service 

civique 

(ascn)  

Indépenda

nt 

aide 

familial  

travailleur à 

la tâche  

apprenti/sta

giaire  
membre coopérative  

École 

Coranique  
49 2 1 6 0 5778 10637 54 24 15 

Éducation non 

formelle  
7 0 1 0 0 766 1242 19 4 8 

Primaire  32 1 1 5 0 4518 15189 56 68 21 

Secondaire1  11 36 2 6 0 1827 3328 17 31 12 

Secondair e2 et 

plus 
4 66 2 5 5 320 373 4 2 1 

Total 281 105 12 39 5 34418 105537 380 178 158 

Ensemble  

Sans niveau  328 0 7 45 0 32176 138981 625 232 207 

École 

Coranique  
126 10 3 24 2 10270 31460 280 214 27 

Éducation non 

formelle  
44 2 3 4 0 1785 4590 66 33 11 

Primaire  120 12 7 40 0 9442 42427 378 553 47 

Secondaire1  50 94 8 25 0 3729 11885 121 155 20 

Secondaire2 et 

plus 
13 185 5 15 11 486 845 13 7 3 

Total 681 303 33 153 13 57888 230188 1483 1194 315 
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Tableau A16  : Répartition des parités des adolescentes de la  région de Maradi par 

ann®e dõ©ge selon le milieu de r®sidence 

Ann®e dõ©ges Milieu de résidence  

Urbain  Rural Ensemble  

12 0,0244 0,0067 0,0096 

13 0,0751 0,0853 0,0837 

14 0,1405 0,1623 0,1591 

15 0,1984 0,2247 0,2212 

16 0,2887 0,5186 0,4864 

17 0,4073 0,7490 0,7064 

18 0,6433 1,1392 1,0776 

19 0,5630 1,3358 1,2187 

Total 0,1933 0,3625 0,3382 



 

Tableau A17  : Effectif  et proportion des adolescents par ©ge et sexe selon lõ®tat matrimonial 

Année 

dõ©ges 

état matrimonial  

Célibataire  Marié monogame  

Marié 

pol ygame à 2 

épouses  

Marié 

polygame à 3 

épouses  

Marié 

polygame à 4 

épouses et plus  

Veuf(ve)  Divorcé(e)  Total 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. 

Masculin  

13 ANS 38757 97,1 908 2,3 141 0,4 20 0,1 54 0,1 27 0,1 15 0,04 39922 

14 ANS 36681 95,6 1354 3,5 186 0,5 29 0,1 44 0,1 24 0,1 32 0,1 38350 

15 ANS 34925 94,1 1816 4,9 223 0,6 25 0,1 32 0,1 30 0,1 49 0,1 37100 

16 ANS 26934 89,4 2735 9,1 277 0,9 34 0,1 39 0,1 35 0,1 77 0,3 30131 

17 ANS 26683 85,5 3942 12,6 352 1,1 53 0,2 31 0,1 38 0,1 101 0,3 31200 

18 ANS 23735 77,5 6266 20,5 391 1,3 41 0,1 24 0,1 46 0,2 125 0,4 30628 

19 ANS 20314 79,3 4721 18,4 306 1,2 38 0,1 30 0,1 50 0,2 146 0,6 25605 

Total  208029 93,3 21742 5,9 1876 0,5 240 0,1 254 0,1 250 0,1 545 0,1 232936 

Féminin  

13 ANS 34330 82,9 4849 11,7 1780 4,3 205 0,5 69 0,2 24 0,1 161 0,4 41418 

14 ANS 24673 66,8 8378 22,7 3058 8,3 394 1,1 120 0,3 44 0,1 268 0,7 36935 

15 ANS 20370 52,5 12990 33,5 4427 11,4 489 1,3 110 0,3 62 0,2 345 0,9 38793 

16 ANS 11972 33,9 15934 45,1 5999 17 719 2 114 0,3 61 0,2 507 1,4 35306 

17 ANS 8549 24,1 18455 52,1 7012 19,8 750 2,1 131 0,4 69 0,2 472 1,3 35438 

18 ANS 5183 15,1 19457 56,6 8118 23,6 913 2,7 137 0,4 81 0,2 497 1,4 34386 

19 ANS 9763 32,6 12903 43,1 6037 20,2 697 2,3 103 0,3 70 0,2 365 1,2 29938 

Total  254878 65 92966 23,7 36431 9,3 4167 1,1 784 0,2 411 0,1 2615 0,7 252214 

Ensemble  

13 ANS 73087 89,9 5757 7,1 1921 2,4 225 0,3 123 0,2 51 0,1 176 0,2 81340 

14 ANS 61354 81,5 9732 12,9 3244 4,3 423 0,6 164 0,2 68 0,1 300 0,4 75285 

15 ANS 55295 72,9 14806 19,5 4650 6,1 514 0,7 142 0,2 92 0,1 394 0,5 75893 

16 ANS 38906 59,5 18669 28,5 6276 9,6 753 1,2 153 0,2 96 0,1 584 0,9 65437 

17 ANS 35232 52,9 22397 33,6 7364 11,1 803 1,2 162 0,2 107 0,2 573 0,9 66638 

18 ANS 28918 44,5 25723 39,6 8509 13,1 954 1,5 161 0,2 127 0,2 622 1 65014 

19 ANS 30077 54,2 17624 31,7 6343 11,4 735 1,3 133 0,2 120 0,2 511 0,9 55543 

Total  322869 78,7 114708 15,1 38307 5 4407 0,6 1038 0,1 661 0,1 3160 0,4 485150 
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Tableau A18  : Répartition de la population résidente de 13 à 19 ans par niveau 

dõinstruction selon le milieu et lõ®tat matrimonial.  

Niveau 

dõinstruction 

état matrimonial  

Total 

Urbain  

  
Rural 
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)
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N
D

 

T
o

ta
l 

C
é

lib
a
ta

ir
e

 

M
a

ri
é

(e
)

 

v
e

u
v
f(

e
)

 

d
iv

o
rc

é
(e

)
 

A
u

tr
e

s
 

N
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Sans Nivea u 3582 2359 18 127 7 526 6619 84503 81707 252 1394 154 9366 177376 

Coranique  3973 3102 26 159 4 80 7344 11178 19919 49 291 9 175 31621 

Non 

Formelle  
677 499 1 21 0 30 1228 1725 2699 6 56 5 47 4538 

Primaires 27057 2065 24 149 8 1451 30754 80877 13801 51 307 78 6282 101396 

Secondaire1  2754 1432 7 55 4 56 4308 4884 5609 16 72 10 97 10688 

Secondaire2 

et plus  
431 169 1 3 3 7 614 205 932 5 11 5 45 1203 

ND 163 20 0 1 0 406 590 708 374 0 5 1 2707 3795 

Total  38637 9646 77 515 26 2556 51457 184080 125041 379 2136 262 18719 330617 

Source  : Exploitation des données du 4 ième  RGPH-2012 

Tableau A19  : R®partition de la population r®sidente de 10 ¨ 19 ans par statut dõactivit® 

selon le milieu de r®sidence et lõ®tat matrimonial. 

Situation 

dõactivit® 

Etat matrimonial  

Urbain  Rural 
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Occupé  1890 1347 13 85 3 41 3379 66237 71285 171 1189 83 2362 141327 

Au chômage  276 7 0 15 0 2 300 377 191 1 11 1 5 586 

Femme au 

foyer  
1437 7161 25 237 5 313 9178 10631 49369 106 549 22 1468 62145 

Elève/étudiant  27109 710 18 59 6 1217 29119 60647 1528 29 37 49 4864 67154 

A la 

recherche du 

1er emploi  

104 21 0 4 0 1 130 174 70 0 4 0 1 249 

Autre inactif  7821 400 21 115 12 982 9351 46014 2598 72 346 107 10019 59156 

Total  38637 9646 77 515 26 2556 51457 184080 125041 379 2136 262 18719 330617 

Tableau A20  : Répartition de la population des adolescent s de 10-19 ans par milieu de 

résidence et la fréquentation scolai re selon lõ®tat matrimonial  

Fréquentation 

scolaire  

état matrimonial  

Célibataires  Mariée  Divorcée  Veuve  Ensemble  

Urbain  

Fréquente  71308 1042 60 28 72438 

Ne fréquente pas  31003 9917 491 80 41491 

Ensemble  102311 10959 551 108 113929 

Rural 

Fréquente  177480 2523 47 27 180077 

Ne fréquente pas  319599 144978 2562 526 467665 

Ensemble  177480 2523 47 27 647742 

Ensemble  



 
P 

Fréquentation 

scolaire  

état matrimonial  

Célibataires  Mariée  Divorcée  Veuve  Ensemble  

Fréquente  248788 3565 107 55 252515 

Ne fréquente pas  350602 154895 3053 606 509156 

Ensemble  599390 158460 3160 661 761671 

Tableau A21  : Proportion (en%) des adolescents par survie des parents selon le milieu de 

résidence et le sexe  

Milieu 

de 

réside

nce  

Survie des parents  

Ensem

ble (5)  

Proportion des 

orphelins au moins 

d'un parent (6) 20 

Orphelin 

de Père 

(1)  

Orphelin 

de Mère 

(2)  

Orphelin de  

père et de 

mère (3)  

Parents en vie 

(4)  

Statut 

Non 

Déclaré  

Masculin  

Urbain  8,7 3,0 1,1 86,8 0,4 100 12,8 

Rural 5,8 3,4 0,8 89,8 0,1 100 10,0 

Total 6,3 3,3 0,8 89,4 0,2 100 10,5 

Féminin  

Urbain  8,8 2,9 1,1 86,9 0,2 100 12,8 

Rural 6,1 3,4 0,8 89,4 0,2 100 10,4 

Total 6,5 3,4 0,9 89,1 0,2 100 10,7 

Ensemble  

Urbain  8,8 2,9 1,1 86,9 0,3 100 12,8 

Rural 6,0 3,4 0,8 89,6 0,2 100 10,2 

Total 6,4 3,4 0,9 89,2 0,2 100 10,6 
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 (6)=100*(((1) +(2) +(3))/(5)) 
 


