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AVANT PROPOS 

Institué par la loi numéro 98-020 du 9 mars 1998, le Recensement G®n®ral de la Population et de lôHabitat du 

Mali de 2009 (RGPH 2009) est la quatrième opération du genre réalisée par le pays. En effet, il a été réalisé, 

avant 2009, trois recensements g®n®raux de la population et de lôhabitat (1976, 1987 et 1998). Ces op®rations 

ont permis de disposer dôune gamme importante de données démographiques, économiques et 

socioculturelles jusquôau niveau g®ographique le plus fin. Les op®rations se sont am®lior®es au fil des ann®es 

avec le d®veloppement de la recherche et lôav¯nement des nouvelles Technologies de lôInformation et de la 

Communication. Le quatrième recensement général de la population et de lôHabitat a ®t® r®alis® du 1er au 14 

avril 2009 sur toute lô®tendue du territoire national. 

Cette quatri¯me ®dition d®note tout lôint®r°t que le Gouvernement accorde au suivi p®riodique de lô®volution 

des indicateurs d®mographiques ¨ lô®chelon national et confirme son engagement ¨ organiser tous les dix ans 

ce type dôop®ration, conform®ment aux recommandations des Nations Unies.  

Lôint®gration des donn®es de population dans les politiques de d®veloppement sôest davantage renforc®e de 

nos jours avec lô®laboration, lôadoption et la mise en îuvre par le Gouvernement dôun Cadre Strat®gique de 

Lutte contre la Pauvret® (CSLP) depuis mai 2002. La r®alisation dôun quatri¯me recensement r®pond ainsi aux 

besoins plus croissants en mati¯re dôinformations chiffr®es et actualis®es, pour le suivi et lô®valuation, aux 

niveaux central et d®centralis®, des progr¯s r®alis®s dans la mise en îuvre du CSLP et dans lôatteinte des 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).  

La réalisation du 4ème RGPH a été possible grâce à une participation active de plusieurs bailleurs de fonds et à 

une grande mobilisation sur le plan national. 

En participant au financement de ce quatrième recensement, le Fonds des Nations Unies pour la Population 

(FNUAP), la Coopération canadienne, la Coopération suédoise et la Coopération néerlandaise ont démontré 

une fois de plus leur disponibilité à accompagner le Mali à mieux connaître sa population afin de mieux 

planifier son développement économique et social. Au nom du Gouvernement du Mali, je voudrais leur 

témoigner toute notre reconnaissance et leur adresser nos sincères remerciements. Les remerciements 

sôadressent ®galement ¨ toutes les structures et ¨ tous les experts qui ont apporté une assistance technique à 

lôop®ration, en particulier AFRISTAT et lôInstitut de Formation et de Recherche D®mographiques (IFORD) du 

Cameroun. 

Au niveau national, lôop®ration a ®t® r®alis®e dans les d®lais gr©ce aux bonnes prestations du Comité National 

du Recensement (CNR), du Bureau Central du Recensement (BCR), à travers la Direction Générale de 

lôINSTAT. Lôimplication sans faille des Gouverneurs de r®gion, des Pr®fets, des Maires, des Chefs et D®l®gu®s 

de village, des Bureaux Régionaux et Locaux du Recensement (BRR) ainsi que de lôensemble du personnel 

de terrain a beaucoup contribu® ¨ la r®ussite de lôop®ration. Ces responsables et agents nôont m®nag® aucun 

effort pour réaliser les activités préparatoires, assurer la mobilisation de la population et mener lôop®ration ¨ 

son terme. 

Les informations recueillies ont porté sur la répartition géographique, les caractéristiques socioculturelles, 

d®mographiques et ®conomiques de la population ainsi que les caract®ristiques des m®nages et de lôhabitat. 

Ces informations pr®sent®es sous forme de tableaux soigneusement ®tablis ont fait lôobjet de publications en 

trois tomes dont : 
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- Tome1 : Série Démographique ; 

- Tome2 : Série Habitat ; 

- Tome 3 : Série Economie. 

 

Pour permettre une utilisation judicieuse de ces informations par les décideurs, les planificateurs et les 

utilisateurs, des analyses thématiques seront menées par des équipes multidisciplinaires composées de 

techniciens nationaux sous la conduite de lôINSTAT. 

Les données issues du 4ème RGPH permettront de rédiger les 16 rapports thématiques ci-après :  

1. Evaluation de la qualité des données  

2. Etat et structure de la population  

3. Etat matrimonial et nuptialité 

4. Education : InstructionïAlphabétisation-Scolarisation 

5. Caractéristiques économiques de la population 

6. Natalité, Fécondité  

7. Mortalité 

8. Migration 

9. Croissance urbaine 

10. Ménages et habitation 

11. Situation socioéconomique des enfants et des jeunes 

12. Situation socioéconomique des femmes 

13. Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap 

14. Situation socioéconomique des personnes âgées 

15. Mesure et cartographie de la pauvreté 

16. Projections et perspectives démographiques. 

 

Le pr®sent rapport sôinscrit dans le plan de publication ci-dessus évoqué.  

 

Le BCR formule le vîu que cette publication puisse r®pondre aux besoins des utilisateurs et ®clairer les 

prises de d®cision en vue dôam®liorer les plans de d®veloppement ®conomique et social. Les utilisateurs qui 

nôy trouvent pas lôensemble des informations statistiques souhait®es peuvent sôadresser ¨ lôINSTAT. 

 

      Le Directeur G®n®ral de lõINSTAT 

                Seydou Moussa TRAORE. 



ii i 

 

TABLE DES MATIERES 

AVANT PROPOS ..................................................................................................................................................................................... i 
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................................................................... iii 
SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................................................................................. v 
TABLEAU SYNOPTIQUE ...................................................................................................................................................................... vi 
LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................................................................................... vii 
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES ............................................................................................................................................. xi 
RESUME ............................................................................................................................................................................................... xii 
INTRODUCTION ..................................................................................................................................................................................... 1 
 
CHAPITRE I : CONTEXTE ET ASPECTS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES ......................................................................... 3 

1.1. Contexte de lõ®tude .......................................................................................................................................................... 3 
1.1.1. Contexte historique ....................................................................................................................................................... 3 
1.1.2. Contexte géographique et démo-économique .............................................................................................................. 4 
1.1.3. Contexte socioculturel ................................................................................................................................................... 5 
1.1.4. Contexte politique et institutionnel ................................................................................................................................ 5 
1.1.5. Contexte programmatique............................................................................................................................................. 7 

1.2. Aspects théoriques et  méthodologiques ...................................................................................................................... 7 
1.2.1. Revue de la littérature ................................................................................................................................................... 7 
1.2.2 Définition des concepts ................................................................................................................................................. 8 

1.2.2.1  La  migration interne ............................................................................................................................................... 8 
1.2.2.2  La migration externe ou internationale ................................................................................................................... 9 
1.2.2.3  La  migration durée-de-vie ...................................................................................................................................... 9 
1.2.2.4  La  migration récente .............................................................................................................................................. 9 
1.2.2.5  Migration ancienne ................................................................................................................................................. 9 
1.2.2.6  La  migration de retour ............................................................................................................................................ 9 

1.2.3. Source de donn®es et variables dôanalyse ................................................................................................................. 10 
1.2.4. Calcul des indicateurs ....................................................................................................................................................... 10 
1.2.5. Evaluation de la qualité des données ......................................................................................................................... 11 

 
CHAPITRE II : MIGRATIONS INTERNES ............................................................................................................................................ 19 

2.1 Migrations internes durée-de-vie ....................................................................................................................................... 19 
2.1.1 Importance dans le peuplement des régions .............................................................................................................. 19 
2.1.2. La migration interne durée-de-vie selon lô©ge et le sexe............................................................................................. 21 
2.1.3. Les lieux de départ des migrants  durée-de-vie .......................................................................................................... 22 
2.1.4. Les destinations des migrants durée-de-vie ............................................................................................................... 23 

2.2 Les migrations récentes ..................................................................................................................................................... 24 
2.2.1. Distribution  spatiale de la migration récente .............................................................................................................. 24 
2.2.2.  La migration r®cente selon lô©ge et le sexe ................................................................................................................ 25 
2.2.3. Les lieux de départ des  migrants récents .................................................................................................................. 26 
2.2.4. Les destinations des migrants récents ........................................................................................................................ 27 
2.2.5. Migrations internes récentes des principales villes ........................................................................................................... 28 

2.3 Les migrations de retour .................................................................................................................................................... 29 
2.3.1. Distribution spatiale de la migration de retour ............................................................................................................. 29 
2.3.2. Les migrations de retour selon lô©ge et le sexe ........................................................................................................... 29 
2.3.3. Les lieux de départ des migrants de retour ................................................................................................................. 29 

2.4 Caractéristiques des migrants ........................................................................................................................................... 30 
2.4.1. Structure par sexe et par âge des migrants et des non migrants ............................................................................... 30 
2.4.2. Etat matrimonial des migrants internes ....................................................................................................................... 32 
2.4.3. Niveau dôinstruction des migrants internes ................................................................................................................. 34 
2.4.4. Activités économiques des migrants internes ............................................................................................................. 35 

 
CHAPITRE III. MIGRATIONS INTERNATIONALES AU MALI ............................................................................................................ 37 

3.1. Les migrations  internationales durées-de-vie ............................................................................................................ 37 
3.1.1. Distribution spatiale des  immigrants  durées-de-vie .................................................................................................. 37 
3.1.2. Structure par âge et par sexe...................................................................................................................................... 38 
3.1.3. Origines et destinations des immigrés ........................................................................................................................ 40 

3.2. Lõimmigration ancienne ................................................................................................................................................. 41 
3.2.1. Distribution spatiale ..................................................................................................................................................... 41 
3.2.2. Structure par âge et sexe ............................................................................................................................................ 42 



iv 

 

3.2.3. Origines  et destinations  des  immigrés  anciens nationaux et étrangers .................................................................. 43 
3.3. Lõimmigration r®cente .................................................................................................................................................... 44 

3.3.1. Distribution spatiale ..................................................................................................................................................... 44 
3.3.2. Structure par âge et sexe ............................................................................................................................................ 44 
3.3.3. Origines et destinations des immigrés ........................................................................................................................ 45 
3.3.4. Activités économiques des immigrés .......................................................................................................................... 46 

3.4. Lõ®migration .................................................................................................................................................................... 47 
3.4.1. Le niveau de lô®migration ............................................................................................................................................ 47 
3.4.2 Motifs de départ des émigrés ...................................................................................................................................... 47 
3.4.3. Structure par âge et sexe ............................................................................................................................................ 50 
3.4.5. Destinations des émigrés ............................................................................................................................................ 52 
3.4.6. Lô®migration r®cente.................................................................................................................................................... 53 

3.5. Principales caractéristiques des migrants étrangers ................................................................................................. 54 
3.5.1. Les migrants étrangers résidents ................................................................................................................................ 54 
3.5.2. Structure par âge et par sexe des étrangers vivant au Mali........................................................................................ 55 
3.5.3. Caractéristiques socio-économiques des étrangers ................................................................................................... 56 

 
CHAPITRE IV : DYNAMIQUE DE LA MIGRATION INTERNATIONALE ET PROFIL DES MIGRANTS INTERNATIONAUX DE 
RETOUR ............................................................................................................................................................................................... 60 

4.1. Analyse comparative de la migration interne et externe ............................................................................................ 60 
4.2. Dynamique de lõimmigration internationale ................................................................................................................. 61 
4.3. Les migrants internationaux de retour ......................................................................................................................... 62 

4.3.1. Distribution spatiale des migrants internationaux de retour ........................................................................................ 62 
4.3.2. Structure par âge et par sexe des migrants internationaux de retour ......................................................................... 65 
4.3.3. Activités des migrants internationaux de retour .......................................................................................................... 66 

 
CONCLUSION ...................................................................................................................................................................................... 68 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................................................................................ 69 
ANNEXES : .............................................................................................................................................................................................. i 



v 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

CAERM Centre Africain dôEtudes et de Recherches sur les Migrations 

CERPOD Centre dôEtude et de Recherche sur la Population et pour le Développement 

CFA Communauté Financière Africaine 

CIGEM Centre dôInformation et de Gestion de la Migration 

CILSS Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

CIPD Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

DGME D®l®gation G®n®rale des Maliens de lôExt®rieur 

DNSI Direction Nationale de la Statistique et de lôInformatique 

DPNU Division de la Population des Nations Unies 

EMMU Enquête Malienne sur les Migrations et lôUrbanisation de 1992/1993 

EPAM Enquête Permanente Auprès des Ménages 

HCME Haut  Conseil des Maliens de lôExt®rieur 

IDH Indice de Développement Humain 

INSTAT Institut National de la  Statistique 

MMEIA Minist¯re des Maliens de lôExt®rieur et de lôInt®gration Africaine 

OCDE Organisation Commune pour le Développement Economique 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations  

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONU Organisation des Nations Unies 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

REMUAO R®seau Enqu°te Migration et Urbanisation en Afrique de lôOuest 

RGPH Recensement G®n®ral de la Population et de lôHabitat 

TOKTEN Transfer Of Knowledge Through Expatriate Nationals 

UNHCR  Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés  

 

  



vi 

 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

 

MIGRATION 

Proportion dô®trangers (%) 0,76 

Population dôorigine ®trang¯re  

¶ Burkina Faso 22 174 

¶ C¹te dôIvoire 18 672 

¶ Guinée 16 464 

¶ Sénégal 5 099 

¶ Mauritanie 3 978 

¶ Niger 3 540 

¶ Autres pays dôAfrique 31 068 

¶ Asie 6 017 

¶ Autres continents 3 398 

Immigrants internationaux durée-de vie 313 354 

Immigrants internationaux récents 163 504 

Emigrants internationaux des cinq dernières années 107 316 
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RESUME 

La migration suppose non seulement la définition des espaces géographiques mais aussi celle de la durée. 

Est considéré comme migration, un changement de lieu de résidence ou une intention (EMMU, 1996) de cet 

ordre pour une dur®e dôau moins 6 mois. Cependant, force est de reconnaître que le couple migratoire « pays 

de départ et pays de destination » a été rompu au profit de la dispersion des destinations.  

Pays continental et sah®lien, situ® au cîur de lôAfrique Occidentale, le Mali conna´t une forte ®migration 

internationale et d'importants d®placements internes (aliment®s par lôexode rural vers les centres urbains). La 

migration, qui était en majorité saisonnière, devient de plus en plus une migration de longue durée et 

dôInstallation. Lô®migration malienne semble se ralentir depuis les années 90. Cette situation pourrait 

sôexpliquer par le r¹le de pays de transit que la restructuration de lôespace migratoire ouest-africain confère de 

nos jours au Mali. La présente étude qui se donne comme objectifs de cerner, au Mali,  le phénomène 

migratoire  dans ses composantes essentielles (migrations internes, internationales et de retour) et ses 

caractéristiques, comprendra quatre (4) chapitres. Un premier chapitre qui fait ressortir les aspects 

contextuels, théoriques  et méthodologiques. Le deuxième chapitre traite des  migrations internes, les 

volumes, les origines, les destinations ainsi que les caractéristiques des migrants. Le troisième chapitre porte 

sur les migrants internationaux, leurs caractéristiques socio-économiques et démographiques et leurs 

destinations. Le  quatrième analyse les tendances dominantes des migrations au Mali dans le contextuel 

actuel. Il examine aussi les migrations internationales, internes et les migrations internationales de retour. 

Sôagissant des r®sultats, il ressort que la mobilité interne concerne 2 330860 individus sur une population 

totale de 14 528 662 personnes, soit 16,6%. En termes de genre, elle concerne 51,3% dôhommes et 48,7% de 

femmes. La migration interrégionales durée de vie touche 74,71% et lôintra-régionale 20,24%. La migration 

interne au cours des cinq dernières années compte 42,6% de la population. Elle est surtout orientée vers les 

villes (36,0%) que la campagne (10,2%). Les zones de départ sont les régions de Ségou, Sikasso et 

Koulikoro. Les principales villes de destination sont Bamako (70,2%), Sikasso (8,0%) et Kayes (6,28%). Les 

jeunes de 15-19 ans et de 20-24 ans constituent les principales cibles. Ces jeunes sont essentiellement des 

célibataires hommes (36%) contre 29,2% de femmes ; des mariés monogames hommes (41,0%) et femmes 

(40,9%), très peu instruits.  

Lô®migration internationale concerne environ 107 493 personnes. Dans 87,2%, le motif de départ est une 

raison ®conomique et dôopportunit® de travail. Les principales destinations sont les pays de lôAfrique de 

lôOuest, dont la C¹te dôIvoire (31,9%), le S®n®gal (6,1%) et la Mauritanie (5,3%). Dôautres ays comme le 

Gabon enregistre 6,2% ; Autre Afrique 15,7% et le continent europ®en 19,8%. Par rapport ¨ lôimmigration 

internationale r®cente, les pays de provenance sont surtout la Guin®e (6,2%), La C¹te dôIvoire (4,9%), le 

Burkina Faso (4,5%) et le Sénégal (2,6%).  

Lôanalyse de la dynamique migratoire au Mali r®v¯le que le pays continue dô°tre un pays dô®migration tant 

interne quôinternationale. Le Mali reoit aussi dans des proportions non n®gligeables des ®trangers, 

ressortissant surtout des pays membres de la CEDEAO. La proportion dô®trangers en 1976 est de 1,2% ; 

0,8% en 1987; 0,6 en 1998 et 0,76% en 2009. 
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INTRODUCTION 

La migration se définit comme tout d®placement dôun individu dôune entit® administrative vers une autre pour 

un s®jour dôau moins six mois ou avec lôintention dôy r®sider pendant au moins six mois. Cependant, force est 

de reconnaître que le couple migratoire « pays de départ et pays de destination » a été rompu au profit de la 

diversification des destinations. A lô®chelle plan®taire, les migrants repr®sentent 3% de la population totale. 

Ces migrants étaient estimés à 191 millions dont 115 millions dans les pays développés et 75 millions dans 

les pays en développement selon les Nations Unies1 en 2005. 

Dans la sous-région ouest africaine, la mobilité intra-régionale, à travers les mouvements Nord-Sud, est 

dominante depuis la période précoloniale (Traoré, 2003). Aussi, les ressortissants des pays enclavés du 

Sahel, à économie fragile, se dirigent principalement vers les plantations, les mines et les villes côtières à 

économie relativement solide. Il sôagit des travailleurs saisonniers qui vont en C¹te dôIvoire, au Ghana (avant 

les ann®es1970) et au Nigeria (depuis 1970). Avec la crise ®conomique et lôinstabilité sociale et politique et la 

variabilité climatique, les mouvements de population, en particulier les jeunes, prennent de plus en plus des 

dimensions importantes vers les zones plus s®curis®es et favorables ¨ la promotion de lôemploi.  

Le Mali connaît une forte émigration internationale et d'importants déplacements internes (alimentés par 

lôexode rural vers les centres urbains). Par ailleurs, la migration malienne, au départ saisonnière, devient de 

plus en plus une migration de longue dur®e et dôinstallation. La population malienne r®sidant ¨ lô®tranger serait 

de lôordre de quatre millions dôapr¯s la D®l®gation G®n®rale des Maliens de lôExt®rieur (Diaspora malienne, 

1995 ; Forum de la diaspora Malienne, 2003). Sur cette population, 82,7% vivent en Afrique de lôOuest avec la 

majeure partie en Côte-d'Ivoire avec 43% (EMMU, 1996). Le Sénégal, la Guinée et le Burkina-Faso sont 

également des destinations privilégiés des migrants maliens. Mais, de plus en plus, les jeunes optent pour une 

migration vers lôEurope (les enclaves espagnoles, etc.) via le Maghreb. 

Lô®migration malienne semble se ralentir depuis les ann®es 90. Cette situation pourrait sôexpliquer par le r¹le 

de pays de transit que la restructuration de lôespace migratoire ouest-africain confère au Mali. Pendant cette 

même période, la région de Sikasso et le District de Bamako avaient un solde positif, donc considérés comme 

des zones dôimmigration, à l'opposé des régions de Kayes, de Tombouctou, de Gao, de Mopti et de Ségou qui 

ont présenté un déficit migratoire élevé. De même, les trajectoires migratoires sont en train de se diversifier en 

fonction des aléas économiques et politiques dans les pays de destination.  

Depuis le début de la décentralisation, les migrants maliens ont joué un rôle important dans les 

recompositions territoriales lors de la création des communes, notamment dans le cercle de Kayes où les 

associations sont nombreuses. Un peu plus de 22% ont présenté un "profil associatif" côest-à-dire que leur 

contenu reprend plus ou moins celui dôune association inter villageoise résidant en France (Lima, 2005). Les 

migrations maliennes, quôelles soient internes ou externes, dôinstallation ou de va-et-vient, induisent dôautres 

formes de circulations matérielles et financières, dôune part, immat®rielles dôautre part. Ainsi, les migrants 

maliens contribuent au d®veloppement local de leurs lieux dôorigine en intervenant dans plusieurs domaines 

(éducation, santé, transport, agriculture, environnement, etc.) afin de créer les conditions de développement 

local (intercommunalité, coopération décentralisée, etc.). 

                                                 
1ONU, Assemblée générale, Migrations internationale s et développement, Rapport du Secrétaire général, 
mai 2006, p.32.  
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Malgré la place centrale de la migration dans les débats politiques du Mali et des pays européens, on dispose 

de tr¯s peu dôinformations sur le ph®nom¯ne. Les donn®es les plus r®centes sur la migration au Mali sont 

celles collect®es lors des diff®rentes op®rations de recensements g®n®raux de la population et de lôhabitat et 

de lôEMMU (1996). Il sôagit pour les RGPH de comparer les lieux de naissance avec la r®sidence ou de 

comparer les lieux de naissance avec la r®sidence ¨ une date ant®rieure donn®e. Lôanalyse de la migration 

sôinscrit dans lôobjectif nÁ2 du RGPH-2009 du Mali. LôEnqu°te malienne sur la migration et lôurbanisation 

(EMMU), réalisée dans le cadre du Réseau enquête migration et urbanisation en Afrique de l'Ouest 

(REMUAO) a enregistré près de 500 000 migrations internationales dont près de 312 000 émigrations au sein 

de la population âgée de 15 ans et plus sur la période 1982-1992 (Diarra et Cissé). Ce volume est 

certainement sous-estimé car les flux en dehors des pays du réseau (Burkina-Faso, C¹te dôIvoire, Guin®e, 

Mali, Mauritanie, Niger et S®n®gal) nôont pas ®t® appr®hend®s. Ces flux migratoires ¨ destination de lô®tranger 

se font principalement du milieu rural (73%) et à destination de la Côte dôIvoire (70%) (Bocquier et Diarra, 

1995).  

A la suite des conférences internationales telles que la CIPD (Caire 1994), le Sommet du Millénaire (New York 

2000) adoptant les OMD, la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes tenue à Beijing (1995), le 

Mali a élaboré une politique nationale de population dans laquelle une place importante a été réservée à la 

migration. En effet, il est prévu dans cette déclaration de politique de population, de :  

¶ favoriser la réinsertion des migrants internationaux de retour ; 

¶ promouvoir une meilleure prise en compte des problèmes de migration dans le processus de 

développement sous-régional et africain ; 

¶ favoriser lô®mergence de p¹les r®gionaux de d®veloppement ax®s sur les villes moyennes et la fixation 

des jeunes dans leur terroir ; 

¶ renforcer les capacit®s et la participation des acteurs dans les actions de gestion de lôenvironnement. 

La présente étude se donne comme objectifs d'analyser le phénomène migratoire du Mali dans ses 

composantes essentielles (migrations internes, internationales et de retour) et ses caractéristiques. Cette 

étude est structurée en 4 chapitres. Le premier fait ressortir les aspects contextuels, théoriques et 

méthodologiques du phénomène de la migration. Le second traite des migrations internes (les volumes, les 

origines), des destinations ainsi que des caractéristiques des migrants. Les migrations internationales 

(volume, origines destinations) ainsi que les caractéristiques socio-économiques et démographiques des 

migrants seront étudiées dans le troisième chapitre. Le dernier sera consacr® ¨ lôanalyse des tendances 

dominantes des migrations au Mali dans le contextuel actuel. Lôimportance respective des migrations 

internationales et des migrations internes sera également examinée de même que les migrations 

internationales de retour. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE ET ASPECTS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES 

Le Mali est un pays de tradition migratoire o½ des facteurs de r®pulsion et dôattraction viennent se greffer sur 

un fond culturel qui exalte le voyage et lô®rige quelquefois en rite initiatique ou en passage oblig® pour 

lôaffirmation de soi. 

De nos jours, le Mali qui a longtemps ®t® un pays dô®migration devient de plus en plus un pays de transit et 

m°me dôimmigration. Cet état de fait s'expliquerait par des facteurs favorisants. On peut considérer ici des 

facteurs internes et des facteurs externes comme éléments contextuels des migrations. Il sôagit de mettre en 

relation la migration avec ces diff®rents ®l®ments. Il sôagira dôapporter des ®l®ments de compr®hension des 

associations mises en évidence au niveau socioculturel, économique, écologique et environnemental, 

démographique et politique. Le contexte définit donc des opportunités et des contraintes qui, par delà des 

nouveaux objectifs, jouent sur les comportements migratoires des populations. Ici, l'on abordera le cadre 

contextuel de l'étude et les aspects théoriques et méthodologiques. 

 

1.1. Contexte de lõ®tude 

1.1.1. Contexte historique 

Lôhistoire des peuplements au Mali est marquée ¨ lôorigine par un d®placement, soit celui dôun homme seul 

(généralement un chasseur ou un guerrier), soit celui dôune famille cherchant un endroit plus propice ¨ une 

activité économique donnée, en témoignent les récits de fondation de village, mythiques, épiques ou réels. 

Lôhistoire malienne est marquée par des mouvements migratoires, ce, depuis le 4ème siècle faisant de lui une 

terre dôimmigration, dô®migration et de transit. Les experts consid¯rent que la phase dô®migration moderne du 

Mali commence vers le milieu du 20ème si¯cle et lôassocient aux d®placements entrepris par des migrants, 

principalement masculins, après lôind®pendance. De façon générale, trois p®riodes caract®risent lôhistoire de 

lô®migration moderne au Mali. La première période se situant dans les années 1960 est marquée par le retour 

des refoulés et des « navétanes » (migrants saisonniers), privés de leur exploitation suite ¨ lô®clatement de la 

Fédération du Mali. Cette vague de migrants est composée principalement des hommes célibataires et peu 

qualifiés originaires des campagnes.  

De même, les destinations privil®gi®es sont les pays dôAfrique de lôOuest (C¹te dôIvoire, Ghana, etc.), 

dôAfrique Centrale (Gabon) pour les plantations de café et de cacao, ou lôEurope, notamment la France avec 

les laptots (Traoré, 1993). La deuxième, observable dans les années 1970 et 1980, se caractérise par une 

migration accrue dôintellectuels et de techniciens ¨ destination dôautres pays dôAfrique de lôOuest et dôEurope. 

Cette vague est aussi marquée par la féminisation du flux migratoire même si les hommes demeurent le 

premier groupe dô®migrants. Elle correspond aussi aux ann®es de longues s®cheresses qui ont touch® tous 

les pays sahéliens, avec pour conséquences les migrations familiales, migrations agricoles vers le sud du Mali 

(Traoré, 1993). La dernière, allant des années 1990 à nos jours, est marquée par une intensification de 

lô®migration ¨ destination de lôAm®rique du Nord, y compris vers les £tats-Unis, dans un contexte de 

ralentissement économique parallèlement à une croissance démographique élevée.  

Depuis les années 1990, l'on assiste à une diversification des destinations, avec des départs aussi bien vers 

des pays dôAfrique de lôOuest ou dôAfrique Centrale que vers lôEurope (migrations irrégulières dans la plupart 

des cas avec le durcissement des conditions dôentr®e) ou lôAm®rique du Nord. Par ailleurs, le Mali, pays jadis 
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dô®migration et de transit ; semble devenir un pays d'immigration et d'Installation. Cela s'explique par le 

déclenchement de conflits politiques et sociaux et la dégradation des conditions économiques dans des pays 

dôaccueil de la sous-région. 

1.1.2. Contexte géographique et démo-économique 

Lô®conomie malienne est essentiellement basée sur le secteur primaire. Les conditions de vie, notamment en 

milieu rural, sont tributaires des aléas climatiques. Les populations sahéliennes ont toujours dû faire face à 

des déficits hydriques plus ou moins durables. Les sécheresses, en fonction de  leur intensité et de leur durée, 

engendrent des déplacements massifs ou des mouvements cycliques de courte durée. Des déplacements 

massifs ont notamment eu lieu lors des grandes sécheresses des années 1972-73 et 1983-84. Dans ces deux 

cas, des flux migratoires ont été observés essentiellement du Nord-Est vers le  Sud-Ouest du pays. Pendant 

ces années de sécheresse, les Peuls nomades et les Touaregs du Nord ont abandonné leurs parcours 

habituels pour rechercher des pâturages dans les savanes du Sud. Des éleveurs nomades venus du Mali ont 

®galement cherch® refuge dans dôautres pays de lôAfrique de lôOuest comme le Ghana, le Nigeria et le Niger 

(Fall, 2008).  

Sur le plan géographique, les mouvements migratoires se rencontrent majoritairement dans les régions de 

Kayes, de Sikasso et de Mopti (pays dogon). Les donn®es de lôEMMU (1992-1993) permettent de mesurer 

lôampleur du ph®nom¯ne migratoire dans la r®gion de Kayes (particuli¯rement dans les cercles de Y®liman® et 

Nioro). Il ressort de ces données que plus de 70 % de ces migrations avaient pour destination lôext®rieur du 

Mali, principalement l'Europe et l'Afrique centrale. Au Sud, les mouvements migratoires étaient orientés vers la 

Cote d'Ivoire.  

Qu'ils soient à destination de l'Europe ou des pays africains, les départs des jeunes réduisirent la force de 

travail disponible pour les travaux agricoles, diminuant ainsi la production dans un contexte où les pratiques 

agricoles sont rudimentaires.  

Le bassin du fleuve Sénégal, à cheval entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, a aussi fourni un fort 

contingent de migrants en destination des pays de lôEurope apr¯s les s®cheresses des ann®es 1970 et 1980. 

Ces migrants ont suivi les chaînes migratoires mises en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 

direction, tout particulièrement, vers la France. Cette pratique migratoire pour cause de s®cheresse sôest donc 

diffusée dans tous les villages situés le long du fleuve Sénégal et de ses affluents.  

Par ailleurs, la détérioration du climat économique et social de la Côte d'Ivoire pendant la décennie 1980, 

lôinstauration de titre de séjour obligatoire et les troubles sociopolitiques des années 2000 ont engendré 

dôimportants mouvements de rapatriement des Maliens. Cela a accentué la pression sur les ressources 

naturelles au Mali, dans un contexte de pauvreté grandissante lié notamment à la crise de la filière coton. 

Pendant la même période, l'on observe un flux de migrants ¨ lôint®rieur de la zone cotonnière du pays. C'est le 

cas du vieux bassin cotonnier (Koutiala, Yorosso) où des familles entières ont migré vers de nouvelles 

destinations au Sud avec des potentialités de cultures. Cette situation est consécutive à la diminution des 

pâturages disponibles pour un cheptel en nette croissance, à des difficult®s croissantes dôapprovisionnement 

en bois de chauffe, à lôabsence dôalternatives pour une ®nergie domestique accessible, à la baisse des prix et 

des rendements du coton et à une pression foncière de plus en plus forte engendrant la multiplication des 

conflits fonciers.  
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Les nouvelles zones de colonisation agricole (cercles de Yanfolila, Kolondieba), du fait de la faible pression 

sur les terres et de lôintroduction plus récente de la culture du coton, font aussi lôobjet dôune pression 

croissante des migrants et des pratiques culturales trop extensives engendrant du coup des problèmes 

fonciers entre autochtones et migrants (Cissé et al. 2007).  

Les flux migratoires au Mali ont également une dimension démo-économique. En effet, le Mali connaît une 

croissance démographique élevée. Le taux de croissance annuel de la population est estimé à 3,6% entre 

1998 et 2009. De 1976 à 2009, cette population a plus que doublé passant de 6 394 928 habitants à 

14 528 662 habitants (RGPGH, 2009). Lô®volution rapide de la population est aussi un facteur explicatif de la 

dynamique migratoire actuelle, le déséquilibre entre population et ressources locales expliquant la tendance 

des migrations récentes. De même, l'absence d'opportunités économiques locales favorise la migration vers 

des horizons sensés meilleurs. 

Lôapport des migrants, à travers les transferts, est estimé à plus de 120 milliards de francs CFA soit environ 

11,6% du PIB du Mali.  

1.1.3. Contexte socioculturel 

Au Mali, la migration a un caractère initiatique et culturel dans certaines contrées. C'est le cas notamment des 

Soninké de la région de Kayes (migration soninké en France) et du cercle de Banamba dans la région de 

Koulikoro (migration au Congo Brazzaville), la migration dogon en C¹te dôIvoire (Petit, 1998) et au Cameroun 

(Cissé, 2009). A Niogoméra, dans le cercle de Yélimané, en pays soninké, la migration est une expérience par 

laquelle tout individu doit passer, cela depuis le d®clin de lôempire du Wagadu. En outre, la migration est 

perçue comme une phase obligatoire dans la vie de tout homme avant que celui-ci ait droit à la sédentarité 

dans le milieu soninké. On parle ici de céder le "pas de voyage" à un autre plus jeune. 

Il convient cependant de signaler quôau Mali certains types de d®placements constituent un mode de vie. Il 

sôagit des mouvements traditionnels de nomadisme et de transhumance, qui ne sont pas des migrations ¨ 

proprement parler, mais des mouvements dôadaptation ¨ des conditions de vie et de production ®conomique : 

la recherche de terres, de p©turages, de cours dôeau ou tout simplement la recherche de meilleures conditions 

dôexistence. 

En définitive, la migration est à la fois un fait de culture, tout en étant aussi une stratégie de survie, de 

formation, d'éducation et d'accès aux soins de santé. De même, l'on assiste à un autre type de migration, 

cette fois-ci des intellectuels maliens qui fuyant les conditions précaires de travail se réfugient dans des pays 

en développement.  

C'est ainsi que le projet TOKTEN a présenté un répertoire constitué de 238 universitaires maliens expatriés 

partis ou restés dans les pays de formation pour des emplois plus intéressants et mieux rémunérés en août 

2003. Cette migration s'expliquerait par un manque dôemploi des jeunes sortis des grandes écoles et des 

différentes facult®s de lôUniversit® et l'inad®quation formation - emploi. 

1.1.4. Contexte politique et institutionnel 

Les facteurs politiques de ces dernières années militent en faveur de mouvements migratoires vers le Mali. Le 

pays sôest engagé depuis 1992 dans un vaste processus de décentralisation et de déconcentration qui 

marque la volonté des autorités du pays de responsabiliser les populations dans la gestion de leur propre 

développement. Ce processus a permis de remodeler le paysage administratif du pays en 703 communes 
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(dont 607 rurales et 96 urbaines), 49 cercles, 8 régions et 1 District (Bamako). La décentralisation a 

notamment contribué au développement du tourisme, à travers la multiplication des initiatives culturelles 

locales. La stabilit® politique et lôouverture du r®gime, associ®es au dynamisme de certains secteurs de 

lô®conomie, devraient contribuer ¨ faire du Mali non plus seulement un pays dô®migration et de transit, mais 

aussi un pays dôimmigration. 

Le conflit de longue durée opposant certains groupes rebelles du Nord du pays ¨ lôEtat malien pousse de 

façon épisodique des populations de cette partie du pays à chercher refuge dans des pays voisins ou proches 

comme la Mauritanie, lôAlg®rie, le Niger ou la Libye. 

Sur le plan institutionnel, le Mali a adopté une "Politique nationale de population" en 1991 et révisée en 2003. 

Cette politique fait de lôint®gration et de la probl®matique de la migration internationale, dans la strat®gie 

nationale de développement, une priorité. En plus, le Mali a ratifié diverses conventions internationales 

relatives aux migrations internationales et aux migrants r®sidant ¨ lô®tranger. Il s'agit des accords bilatéraux en 

matière de sécurité sociale avec plusieurs pays. En outre, le Mali a créé un Ministère dédié aux Maliens de 

lôext®rieur et de lôint®gration africaine en plus de la D®l®gation des Maliens de lôextérieur (DGME) et du Haut 

conseil des Maliens de l'extérieur. Ces différentes structures ont pour mission de veiller à la protection des 

citoyens maliens r®sidant provisoirement ou de faon permanente ¨ lô®tranger.  

Les autres ministères, à savoir lôindustrie et le commerce, ceux du travail et de lôemploi, de lô®conomie et des 

finances appuient les migrants en matière de création d'entreprises, dans leur processus dôinsertion et de 

réinsertion (les rapatriés organisés en associations) et dans l'assistance et la gestion des transferts de fonds. 

De plus, le gouvernement a développé de nombreuses initiatives soit seul ou dans le cadre sous-régional pour 

créer des conditions favorables aux migrants de retour au pays. C'est ainsi qu'il a élaboré un avant-projet de 

document-cadre de politique nationale en matière de migration en 2006-2007. Malgré son caractère inachevé, 

ce document est aujourdôhui le principal document de r®f®rence sur la voie ¨ suivre dans les diff®rents 

domaines dôintervention relatifs ¨ la migration. Il sôinspire des dispositions communautaires sous-régionales et 

régionales, de même que des prises de position des organisations internationales traitant des questions de 

migration. Lôobjectif vis® est de cr®er les conditions dôun d®veloppement ®quilibr® du pays, susceptible de 

retenir ou de fixer les éventuels candidats au départ. Il repose sur trois programmes ou axes majeurs qui sont 

la réglementation du départ, la sécurisation du séjour et la réinsertion économique (au retour). 

Au niveau sous-régional, le programme population et développement du CILSS a accompagné l'adoption de la 

déclaration de politique de la population par la quasi-totalité des pays membres du CILSS dont le Mali en 

1998. Ce programme visait les objectifs suivants : 

¶ mettre en îuvre des plans et programmes appropri®s dôam®nagement du territoire pour cr®er des 

pôles de développement secondaires aptes ¨ fixer les populations, ¨ r®duire lôexode rural et les 

migrations internes ; 

¶ mettre en îuvre ou renforcer des politiques pertinentes de d®centralisation afin de contribuer au 

succès des plans et stratégies de développement, notamment dans les zones rurales, pour freiner 

lôexode rural et la prolif®ration anarchique de bidonvilles ; 

¶ mettre en îuvre des mesures pour promouvoir ou renforcer lô®mergence de p¹les r®gionaux de 

développement et de réseaux de villes moyennes en vue de réduire les déséquilibres entre villes et 

campagnes ; 
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¶ prendre des mesures pour renforcer la coopération interétatique sur les migrations et leurs effets sur le 

développement économique et social des pays dôaccueil et dôorigine ; 

¶ prendre des mesures pour informer et sensibiliser les migrants et les migrants potentiels sur les 

conditions dôentr®e et de s®jour dans les pays dôaccueil et sur la n®cessit® pour eux de se conformer ¨ 

la législation en vigueur dans ces pays ; 

¶ mettre en place un r®seau sur les migrations ¨ lôint®rieur de la sous-région afin de faire face aux 

mouvements de leur population de part et dôautre de leurs fronti¯res ; 

¶ prendre des mesures pour favoriser la mise en place de réseaux de recherche dans le domaine des 

migrations afin de saisir les mouvements transnationaux de population.  

1.1.5. Contexte programmatique 

Dans le cadre de la prise en compte des questions de migration, le gouvernement a initi® et mis en îuvre  

plusieurs programmes en faveur des migrants. Il s'agit notamment du fonds de solidarité prioritaire dans le 

cadre du co-développement avec la France signé en 2001 et opérationnel depuis 2002. Ce programme vise 

aussi bien à appuyer les dynamiques associatives, faciliter la mobilisation des transferts de fonds des 

migrants au profit du système productif ainsi que le renforcement des liens entre les jeunes issus de 

lôimmigration et leurs pays dôorigine. En outre, le programme TOKTEN (Transfer of knowledge through 

expatriate nationales) est un des volets majeurs du programme de co-développement existant entre le Mali et 

la France. Il a ®t® initi® par le PNUD en 1977 et sôinscrit dans le cadre du retour temporaire au pays de la 

diaspora scientifique et technique. Pour lôheure, il concerne le domaine de lôenseignement sup®rieur. Son 

objectif principal est dôutiliser les comp®tences des universitaires maliens expatri®s pour contribuer au 

d®veloppement qualitatif de lô®cole malienne. Sur la base des acquis et des enseignements tir®s du 

programme, son extension est envisag®e ¨ dôautres secteurs comme la sant® et lôagriculture.  

De même, le Centre dôinformation et de gestion de la migration (CIGEM) a été créé avec l'appui de l'Union 

européenne en 2008. Ce centre pilote à vocation sous-régionale a pour but la gestion concertée et globale 

des probl¯mes migratoires et lô®tablissement de liens entre migration et d®veloppement. Au niveau des 

actions prévues à court terme, l'on peut retenir la cr®ation du Centre africain dô®tudes et de recherches sur les 

migrations (CAERM) à Bamako, lôorganisation de la deuxi¯me ®dition du Forum de la diaspora, la création de 

coopératives dôhabitat et la restructuration du HCME en vue dôen faire une institution dôint®r°t public avec une 

plus grande implication de lôEtat. 

1.2. Aspects théoriques et méthodologiques 

Pour mieux appréhender les aspects théoriques et méthodologiques, il importe de faire une revue de 

littérature, de définir certains concepts utilisés, d'analyser la source de données, de vérifier la qualité des 

données et finalement de calculer certains indicateurs. 

1.2.1. Revue de la littérature 

Au Mali, comme dans les autres pays africains, contrairement aux autres phénomènes démographiques, il 

nôexiste pas assez dô®tudes sur le th¯me de la migration. Elle nôa pas suscité le même intérêt que celle des 

autres ph®nom¯nes d®mographiques (mortalit®, f®condit® ou nuptialit®). Lôinventaire puise ses informations 

essentiellement dans un éventail de sources maliennes qui sont dans un premier temps les RGPH (1976, 

1987, 1998), lôEMMU (1992-1993) et les études ponctuelles localisées sur les migrations. Ces études 

ponctuelles, localisées, fournissent des renseignements souvent assez complexes (y compris économiques et 
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sociologiques). On peut citer certaines études faites sur les migrants maliens au Mali et ¨ lôext®rieur du pays 

tels que les questions migratoires au Mali (Francis, 2006), le programme FSP avec le projet "Migrations 

internationales, recompositions territoriales et impacts sur les zones de départ" (2008), le Programme 

ANR/AIRD avec le projet "Les Mobilités Ouest-africaines" (Cissé et Konaté, 2009).  

Dans le rapport dôanalyse "Migration et pauvret®" du RGPH (1998), la migration internationale nôest quasiment 

pas traitée (seuls des tableaux relatifs aux étrangers sont exploités). Les questionnaires "Migrant individuel" et 

"Migrant de retour" de lôEMMU nôont pas ®t® exploit®s plus de dix ans apr¯s la fin des travaux de terrain. Les 

r®sultats de lôEMMU ont montr® que la migration interne est domin®e par la mobilité féminine et la migration 

internationale est masculine. Lôexploitation des résultats de la recherche "Migrations internationales, 

recompositions territoriales et impacts sur les zones de départ" a révélé une réorientation des migrations de la 

r®gion de Kayes (anciennement orient®es vers la France et les pays de lôAfrique centrale) et particuli¯rement 

celles de Sikasso (migration de proximit® qui avaient pour destination principale la C¹te dôIvoire) vers 

lôEspagne. Ces résultats montrent également que les migrations sont dominées par une migration irrégulière 

masculine (Cissé et Daum, 2009).  

1.2.2 Définition des concepts 

Plusieurs m®thodes dôapproches sont utilis®es pour saisir le ph®nom¯ne de migration (temporelle, spatiale) 

sur les plans théorique et pratique entraînant par la même occasion des difficultés de comparaison des 

résultats des études migratoires. Ici, l'on considère comme migrants lôensemble des individus ayant effectu® 

une migration récente et/ou une migration durée-de-vie ou une dernière migration (récente ou ancienne). 

Autrement dit, il sôagit de toute personne recens®e en 2009 dans une commune autre que sa commune de 

naissance ou sa commune de r®sidence en avril 2009. A lôoppos®, les non-migrants ou sédentaires sont ceux 

qui nôont pas réalisé de migration. 

De façon générale, la migration ou mouvement migratoire peut être définie comme le changement du lieu de 

résidence habituelle pour une durée minimale conventionnelle. Selon Henry (1981) la migration est "un 

ensemble de déplacements ayant pour effet de transf®rer la r®sidence des int®ress®s dôun certain lieu 

dôorigine ou lieu de d®part, ¨ un certain lieu de destination ou lieu dôarriv®e". La définition de la migration prend 

en compte deux crit¯res cl®s que sont le temps et lôespace. Pour ce qui est du temps, lôon consid¯re 

g®n®ralement une dur®e dôau moins six mois effectifs ou avec lôintention de passer au moins six mois hors de 

sa localit® de r®sidence habituelle. Quant au crit¯re dôespace, il sôagit du franchissement de fronti¯res 

administratives (communes, cercle, région, pays, etc.). 

De façon opérationnelle, la migration est tout d®placement dôun individu dôune entit® administrative (la 

commune ®tant la plus petite entit® consid®r®e) vers une autre pour un s®jour dôau moins six mois ou avec 

lôintention dôy r®sider pendant au moins six mois. 

La littérature différencie plusieurs types de migration. Il s'agit essentiellement de la migration interne, de la 

migration externe (internationale), de la migration durée-de-vie, de la migration récente, de la migration 

ancienne et de la migration de retour.  

a. La migration interne 

La migration interne est une migration qui sôeffectue ¨ lôint®rieur des fronti¯res dôun pays ou dôun territoire. 

Dans le cadre du RGPH-2009 du Mali, il sôagit de tous les d®placements sôeffectuant entre circonscriptions 

administratives (commune, cercle, région et pays) et ayant occasionn® un s®jour au lieu dôarriv®e dôune dur®e 
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dôau moins six mois (ou avec lôintention dôy r®sider pendant au moins six mois). La migration interne peut 

sôeffectuer entre r®gions du pays, il sôagit alors de migration interr®gionale. A lôint®rieur dôune r®gion, la 

migration peut sôeffectuer entre cercles, côest la migration intra-r®gionale. Lôon peut ®galement consid®rer les 

communes ¨ lôint®rieur du cercle, ce qui conduit aux migrations intercommunales. 

b. La migration externe ou internationale 

Une migration est dite internationale lorsquôelle porte sur des changements de r®sidence habituelle entre 

pays. Dans la présente analyse des données du RGPH-2009 du Mali, la migration internationale concerne 

tous les échanges migratoires avec le reste du monde. Lô®migration regroupe les sorties du territoire national 

vers lô®tranger tandis que lôimmigration concernent les entr®es dans le pays. 

c. La  migration durée-de-vie 

La migration durée-de-vie est définie en mettant en rapport le lieu de naissance et le lieu de résidence à la 

date de référence. Le migrant durée-de-vie est tout individu qui réside dans une entité administrative autre que 

son lieu de naissance. De façon opérationnelle elle concerne les individus dont la commune (respectivement, 

cercle, région et pays) de résidence au moment du recensement est différente de leur commune 

(respectivement, cercle, région et pays) de naissance. 

d. La migration récente 

La migration récente est la migration effectuée au cours des cinq dernière années ayant précédé le 

recensement de 2009. Elle concerne la dernière migration effectuée au cours des cinq dernières années avant 

la date du recensement. Elle a trait aux individus dont le lieu de résidence à la date du recensement de 2009 

est différent de celui dôavril 2004. 

e. La migration ancienne 

Est considéré comme migrant ancien tout individu dont le lieu de résidence antérieur en avril 2004 est différent 

de son lieu de résidence actuel. 

f. La migration de retour 

La migration de retour concerne les individus dont le lieu de naissance et le lieu de résidence actuelle à la 

date du recensement sont identiques alors que le lieu de résidence antérieure est différent des deux premiers. 

De façon opérationnelle, est considéré comme migrant de retour, tout individu recensé en 2009 à son lieu de 

naissance alors quôil a r®sid® ailleurs en 2008. 

Selon la définition du migrant de retour adoptée dans la présente étude, les Maliens n®s ¨ lô®tranger et qui 

rentrent au Mali pour la première fois ne sont pas des migrants de retour, m°me sôils retournent dans la r®gion 

dôorigine de leurs parents ; ils sont par contre des immigrants. 

g. Lõ®migrant, lõimmigrant et la mobilit® 

Le Malien ou la Malienne r®sidant ¨ lôext®rieur du Mali à la date du RGPH 2009 est qualifié(e) dô®migrant(e). 

Toute personne résidente recensée au Mali et née ou ayant résidé précédemment en dehors du Mali est 

qualifi®e dôimmigrant. La mobilit®, contrairement ¨ la migration, est le mouvement dôun individu dôune entit® 

administrative ¨ lôautre pour un séjour inférieur à six mois. 
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1.2.3. Source de données et variables dõanalyse 

La présente analyse porte sur les données collectées au cours des opérations du recensement général de la 

population et de lôhabitat de 2009 au Mali. En effet, plusieurs variables du questionnaire permettent 

d'appréhender la migration. On distingue :  

¶ le lieu de résidence à la date du recensement (section identification) ; 

¶ le lieu de naissance (Cercle, Région, Pays) ; 

¶ le lieu de résidence antérieure (Cercle, Région, Pays) ; 

¶ la durée de résidence ; 

¶ la nationalité. 

A celles-ci sôajoutent les caract®ristiques sociod®mographiques de la population cible pour les analyses 

différentielles. 

 

1.2.4. Calcul des indicateurs 

Le calcul de certains indices migratoires est fondamental dans toute étude des migrations. Dans le cas du 

RGPH 2009, ces indices se rapporteront aux unités administratives sur lesquelles porte lôanalyse. Il sôagit des 

cercles et régions du pays, le nombre de communes ®tant trop ®lev® (703), il nôest pas envisageable de 

calculer tous les indices au niveau communal. 

Les données globales de base permettant de construire les indicateurs sont : 

¶ l'effectif total de la population sédentaire par âge et sexe ; 

¶ l'effectif total des migrants par âge et sexe ; 

¶ l'effectif total des non migrants par âge et sexe. 

Plusieurs indices seront calculés par la suite. Ces indices portent essentiellement sur :  

¶ l'indice de sortie (dôune r®gion, dôun cercle, dôune commune) ; 

¶ l'indice dôentr®e (dôune r®gion, dôun cercle, dôune commune) ; 

¶ l'indice de solde migratoire ; 

¶ l'indice de compensation (attraction/répulsion) ; 

¶ l'indice de rétention ; 

¶ l'indice dôefficacit® ; 

¶ les indices de la migration durée-de-vie ; 

¶ les indices de la migration récente (celle survenue au cours des ( 5 dernières années précédant le 

RGPH 2009) ; 

¶ les indices de la migration ancienne (cellesurvenue au cours des 5 dernières années précédant le 

RGPH 2009 ). 

Ces indices seront calculés en fonction du type de migration (migration interne ou migration internationale) cf. 

annexe 1. 
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1.2.5. Evaluation de la qualité des données 

Les donn®es collect®es permettent dôappr®cier objectivement la qualit® des informations issues du terrain. 

Dans lôanalyse de la migration, cette ®valuation a port® sur les variables suivantes : 

¶ le lieu de résidence habituelle ; 

¶ le lieu de naissance ; 

¶ le lieu de résidence antérieure ; 

¶ la durée de résidence ; 

¶ le lieu de destination ; 

¶ le motif de départ des émigrés. 

 

Les taux de non réponse des variables « lieu de résidence antérieur » (niveau cercle) et « la durée de 

résidence » sont estimés respectivement à 0.3% et 0.7%. 

Les fréquences et le taux de non réponse ont été calculés pour ces variables en vue de vérifier la qualité des 

informations recueillies. Il faut noter que le recensement de la population et de lôhabitation ne peut être réalisé 

sans enregistrer des erreurs. Les types dôerreurs rencontr®es sont g®n®ralement le double compte, lôomission 

dôindividus, le mauvais classement dans une cat®gorie, les d®clarations erron®es, etc. Les erreurs sont 

possibles à toutes les étapes du recensement.  

La pertinence de la nécessité d'une ®valuation des donn®es du recensement se justifie par lôimportance des 

résultats pour la planification du développement et la diversité des usagers. Le contrôle de qualité est à ce titre 

une des étapes de cette opération. Chacune des étapes (conception, cartographie, manuels de formation et 

questionnaires, formation, dénombrement pilote, dénombrement proprement dit, traitement informatique des 

données et la publication) a fait lôobjet dôun contr¹le rigoureux pour limiter l'impact des erreurs probables liées 

soit à la conceptualisation, soit à l'observation ou soit au traitement. 

Lô®valuation qualitative prend en compte tous les aspects de lôop®ration. Outre lô®valuation qualitative, une 

®valuation quantitative est aussi conseill®e de mani¯re interne aussi bien quôexterne. Les indices de Whipple, 

Myers et lôindice combin® des Nations Unies permettent une ®valuation de la structure par ©ge et par sexe. 

Lô®valuation des donn®es permet de se faire une id®e de lôacceptation ou dôun possible rejet des donn®es ou 

dôindicateurs issus de celles-ci. En outre, lô®valuation d®termine le besoin de recourir ou non ¨ certaines 

techniques dôestimation dôindicateur.  
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1.2.5.1  Méthode de calcul des indices de WIPPLE et de MYERS  

 

a) Indice de Whipple 

 

La formule de calcul est la suivante :  

 

b) Indice de Myers 

 

Le calcul de cet indice se fait de la manière suivante : 

- on fait la somme du nombre de personnes dont les âges se terminent par chaque nombre entier : 

Á dôune part, pour les individus ©g®s de 10 ans et plus : So, S1, S2, S3, ..., S9 

Á dôautre part, pour les gens ©g®s de 20 ans et plus : Sô0, Sô1, ....., Sô9. 

- on fait la pondération de ces sommes par des coefficients entiers (1 à 10 dans le 1er cas et 9 à 0 dans 

le second cas respectivement). 

- on additionne les sommes pondérées pour aboutir à une « population fictive » de la façon suivante : 

 

F0 =   1.S0 + 9.Sô0 F1 = 2.S1 + 8.Sô1 F2 = 3.S2 + 7.Sô2 

F3 =   4.S3 + 6 Sô3 F4 = 5.S4 + 5.Sô4 F5 = 6.S5 + 4 Sô5 

F6 =   7.S6 + 3 Sô6 F7 = 8.S7 + 2.Sô7 F8 = 9.S8 + 1.Sô8 

F9 = 10.S9 + 0.Sô9  

N.B : La somme des coefficients dans chaque cas est égale à 10. 

- on calcule le pourcentage de chaque Fi par rapport au total des Fi. 

- on calcule les différences (écarts) entre ces pourcentages et 10% ; ceci détermine le coefficient de 

Myers ainsi que lôattraction (+) ou la r®pulsion (-) pour chaque chiffre. 

- on fait la somme des valeurs absolues des ®carts qui est lôindice de Myers. 

 

Cet indice varie entre 0 (aucune distorsion sur les âges) et 180 (tous les individus recensés ont un âge 

terminé par le même chiffre). 
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V Indice de Whipple RGPH2009 

 

L'indice de Whipple (Iw), dont la méthode de calcul se trouve ci-dessus, permet de mesurer le degré de 

préférence des âges se terminant par 0 ou 5. On calcule cet indice pour les femmes et les hommes 

s®par®ment, puis pour lôensemble. Le calcul pour chaque sexe se fait en prenant comme num®rateur l'effectif 

total de personnes âgées de 23 à 62 ans dont les âges se terminent par les chiffres 0 ou 5, le dénominateur 

étant le cinquième de l'effectif total. Il en est de m°me pour lôensemble de la population. 

Les valeurs proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données sur l'âge sont les 

suivantes :  

- Si Iw = 0, il y a répulsion totale pour les âges se terminant par 0 et 5 ; 

- Si Iw = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5 ; 

- Si Iw < 1, il y a répulsion pour les âges se terminant par 0 et 5 ;  

- Si Iw = 1, il n'y a ni attraction ni répulsion pour les âges se terminant par 0 ou 5 ; 

- Si 1 < Iw< 5, il y a attraction d'autant plus forte que Iw est proche de 5. 

 

En appliquant la méthode aux données du RGPH2009, il ressort que la valeur de cet indice se situe autour de 

1,46 pour les hommes, 1,66 pour les femmes et 1,56 pour lôensemble de la population. En ce qui concerne les 

tendances dans la qualité de la déclaration par rapport à cet indice, le graphique 1.1 indique que la valeur de 

cet indice est en baisse entre 1998 et 2009. 

 
Graphique 1.1 : Indice de WHIPPLE, RGPH1998 et RGPH2009 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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De m°me, la comparaison de la qualit® entre les r®gions r®v¯le, dôapr¯s le graphique 1.2 ci-dessous, que, 

globalement, lôindice se retrouve plus proche de 1 que de 5. Côest de moins en moins le cas lorsquôon se 

rapproche des r®gions nord o½ lôindice se situe au-delà de 1,5. Il est également à noter que ces indices sont 

de moindre qualité chez les femmes par rapport aux hommes. 

Graphique 1.2 : Indice de WHIPPLE par région et par sexe, RGPH 2009 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

En g®n®ral, les valeurs de lôindice sont plus proches de 1 que de 5. Cela veut dire que les attractions et les 

répulsions vers les âges se terminant par 0 ou 5 existent mais sont contenues globalement dans de justes 

proportions. Les d®clarations dô©ges sont dôune mani¯re g®n®rale acceptable. 

 

V Indice de Myers RGPH2009 

 

Comme l'indice de Whipple ne permet pas de se prononcer sur la préférence ou non aux âges autres que zéro 

ou cinq, il est int®ressant dôexplorer lôindice de Myers (Im). Pour sa d®termination, lôauteur sugg¯re de calculer 

pour chaque chiffre (de 0 ¨ 9), un effectif fictif qui, en lôabsence de pr®f®rence, devrait °tre ®gal ¨ 10% du 

total. Pour chaque chiffre, deux effectifs cumulés sont calcul®s (somme des effectifs des personnes dont lô©ge 

se termine par un chiffre sp®cifique ¨ partir de 10 ans dôabord et de 20 ans ensuite). Pour chaque chiffre, le 

signe négatif du coefficient indique une répulsion, tandis que le signe positif traduit une attraction. La valeur de 

lôindice varie entre 0 et 180. Plus il est proche de z®ro, meilleure est la d®claration des ©ges. Les d®tails de 

calcul de cet indice sont en annexe de ce document. 
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Graphique 1.3 : Indice de Myers, (attraction ou répulsion pour les chiffres de 0 à 9), RGPH 2009 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Le graphique 1.3 montre une forte attraction pour le chiffre 0 et un peu plus faiblement pour le chiffre 5. En 

revanche, on note une répulsion pour les autres chiffres et plus prononcée pour les chiffres 1 et 3. Les calculs 

montrent que la valeur de cet indice se situe autour de 14,5 pour les hommes, 21,4 pour les femmes et 18,1 

au niveau de lôensemble, ce qui d®note une différence de qualité en faveur des hommes. Toutefois, la 

comparaison entre les r®sultats du RGPH1998 et ceux de 2009, montre que le ph®nom¯ne dôattraction ®tait 

beaucoup plus important en 1998 o½ lôindice de Myers ®tait respectivement de 25,7, 34,7 et 30,3 pour la 

population totale.  

 

Le niveau de lôindice cache des disparit®s importantes entre les r®gions. Comme on peut lôobserver sur le 

graphique 1.4, la tendance r®gionale est ¨ lôimage de ce que nous avions observ® par rapport ¨ lôindice de 

Whipple, côestïà-dire une d®gradation de la qualit® ¨ mesure que lôon sôapproche des r®gions du nord.  
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Graphique 1.4 : Indice de Myers par région et par sexe, RGPH 2009 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Ces r®sultats montrent que la qualit® de d®claration des ©ges est acceptable, car la valeur globale de lôindice 

Im est plus proche de 0 que de 180, quel que soit le sexe ou la région.  

 

1.2.5.2   Indice Combiné des Nations Unies 

 

Lôindice combin® des Nations Unies est diff®rent des pr®c®dents de par sa nature et son mode de calcul qui 

prend en considération les rapports de masculinité par âge (IRM) et les rapports des groupes dô©ges 

quinquennaux (IRA), abord®s aux deux paragraphes pr®c®dents. Sa particularit® est quôil renseigne sur la 

r®gularit® de la structure aussi bien par groupe dô©ges que par sexe. Il se calcule comme suit : ICN= 

IRH+IRF+3IRM, avec : 

IRH= Indice de Régularité des âges des Hommes 

IRF= Indice de Régularité des âges des Femmes 

IRM= Indice de Rapports de Masculinité 

Si lôindice est inf®rieur ¨ 20, les donn®es sur lô©ge (structure par groupe dô©ges) seront considérées comme 

très fiables. Par contre, si ICN > 40, la structure par âge et par sexe est très défectueuse.  
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Lôindice combin® des Nations Unies a les propriétés suivantes : 

- la m®thode nôexamine pas le probl¯me de lôattraction des ©ges comme le font les indices pr®c®dents. 

Elle sôapplique aux donn®es class®es par groupe dô©ges ; 

- cette m®thode est influenc®e par le regroupement (par exemple des groupes dô©ges quinquennaux ou 

décennaux). Elle est également influencée par la baisse de la mortalité et les flux migratoires. Les 

comparaisons des indices ne sont valables que si elles se rapportent aux mêmes intervalles de 

classe ;  

- les irrégularités relevées par la méthode peuvent être réelles ou dues par exemple aux décès 

d®coulant dôune ®pid®mie. 

 

Au niveau du Mali, la valeur de lôIRH est de 4, lôIRF est de 9,1 et lôIRM est de 7,2, ce qui donne un ICN de 34,6 

(inf®rieur ¨ 40), cela veut dire que la structure liss®e est acceptable et peut °tre utilis®e en lô®tat dans les 

analyses.  

 

V Comparaison des indices dô©ge ¨ partir des RGPH 1998 et 2009 

 

Le graphique 1.5 montre que la structure liss®e par groupe dô©ges pr®sente une structure par ©ge et par sexe 

meilleure pour le RGPH2009 que celui de 1998. Il révèle également que la tendance régionale est presque 

constante au cours de ces deux recensements et présente les mêmes allures que précédemment, à savoir 

une d®t®rioration des indices ¨ mesure quôon sôapproche des r®gions nord. 

Graphique 1.5 : Indice combiné des Nations Unies, par région et pour les deux RGPH successifs 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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Au terme de ce chapitre sur lô®valuation de la qualit® de la structure par ©ge, selon le sexe, plusieurs outils ont 

®t® mobilis®s. Ils ont tous montr® que la structure par ann®e dô©ge pr®sente des erreurs sans grande 

conséquence, par rapport à ce qui est classiquement admis. Le lissage par groupes quinquennaux dô©ges a 

am®lior® la qualit®, qui a ensuite ®t® pass®e au crible dôautres indices, lesquels ont montr®, de par leurs 

valeurs contenues dans des normes acceptables, que la structure lissée par groupes quinquennaux dô©ges 

peut °tre utilis®e dans les analyses faisant intervenir lô©ge, sans recourir aux ajustements.  

 

La v®rification des effectifs globaux a montr® que leur qualit® est bonne. Lôeffectif de la population d®nombr® 

est vraisemblable, ¨ lôissue de plusieurs tests de cohérence internes ou externes appliqués. Comme dans 

toute opération de collecte et dans un pays en développement comme le Mali, les données du recensement 

sont entachées de certaines erreurs, par exemple une mauvaise déclaration de lô©ge surtout chez les femmes 

et en milieu rural. La pyramide par année a confirmé les aversions observées au niveau des indices 

quantitatifs qui rendent compte de la mauvaise déclaration des âges par les individus du fait essentiellement 

de lôanalphab®tisme et des croyances et imaginaires des populations. Néanmoins, le lissage de la structure 

par ©ge et par sexe en regroupant les ©ges donne une structure plus ou moins r®guli¯re. Lôindice combin® des 

Nations Unies témoigne bien de cette régularité. 
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CHAPITRE II : MIGRATIONS INTERNES 

Le traitement des données du RGPH permet de caractériser les types de migrations internes et les migrants. 

C'est ainsi que le présent chapitre aborde respectivement les migrations internes durée-de-vie, les migrations 

récentes, les migrations de retour et les caractéristiques des migrants. 

2.1 Migrations internes durée-de-vie 

L'importance des migrations internes durée-de-vie dans le peuplement des régions, la migration selon l'âge et 

le sexe, les lieux de départs des migrants durée-de-vie et les destinations des migrants durée-de-vie seront 

traités dans la présente section. 

De façon générale, la population migrante du Mali est estimée à 2 330 860 individus, soit plus de 16% de la 

population totale (Tableau 2.1.). En outre, cette migration est presque proportionnellement répartie par sexe 

(51,3% pour les hommes contre 48,7% pour les femmes). 

Tableau n°2.1 : Répartition (en %) de la population résidente selon le statut migratoire et le sexe 

Statut 
migratoire 

Sexe Total 

Masculin Féminin % Effectif 

Migrant 51,3 48,7 100,0 2 330 860 

Non Migrant 49,3 50,7 100,0 12 187 846 

ND 50,9 49,1 100,0 9 956 

Total 49,6 50,4 100,0 14 528 662 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

2.1.1 Importance dans le peuplement des régions 

Les données du recensement révèlent que 83,3% de la population résidente sont des non migrants contre 

16,0% de migrants (Tableau 2.2). La proportion du sexe masculin est légèrement supérieure à celle des 

femmes parmi les migrants, soit 16,6% pour les hommes et 15,5% pour les femmes. Les migrants masculins 

et féminins représentent respectivement 8,2% et 7,8% de la population résidente.  

Tableau n°2.2 : Répartition (en %) de la population résidente selon le statut migratoire et le sexe 

Statut migratoire Sexe 

Total Masculin Féminin 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Migrant 
16,6 1 135 951 15,5 2 330 860 16,0 16,6 

Non Migrant 
83,3 6 182 829 84,4 12 187 846 83,9 83,3 

ND 
0,1 4 892 0,1 9 956 0,1 0,1 

Total 
100,0 7 323 672 100,0 14 528 662 100,0 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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Le tableau 2.3 montre la composition des différentes catégories de migrants selon le sexe. Les migrants entre 

les différentes régions du pays représentent 74,7% des migrants durée-de-vie. Les flux de populations entre 

les régions contribuent plus au peuplement de celles-ci que ceux entre les cercles dôune m°me r®gion. Les 

migrations entre les cercles dôune même région constituent 20,2% des migrations durée-de-vie. Les 

mouvements entre les différentes communes du District de Bamako contribuent à 5,2% dans les migrations 

durée-de-vie. Il nôy a pas de diff®rence notable entre les sexes dans cette migration dur®e-de-vie. 

Tableau 2.3 : Répartition des différentes catégories de migrants par sexe 

 Catégorie de migrants Masculin Féminin ensemble Total 

Effectif % Effectif % % Effectif % 

Migrants internes durée de vie 

Migrants interrégionaux durée de vie 693 809 50,9 669 773 49,1 100 1 363 582 74,7 

Migrants  intra régionaux  durée de vie 184 510 50,0 184 684 50,0 100 369 194 20,2 

Migrants intercommunaux durée de vie 43 156 46,8 49 116 53,2 100 92 272 05,1 

Ensemble 100,0 

Migrants internes récents 

Migrants interrégionaux récents 318 169 51,0 305 997 49,0 100 624 166 77 ,2 

Migrants intra régionaux récents 75 144 52,9 66 987 47,1 100 142 131 17,6 

Migrants intercommunaux récents 19 875 46,7 22 673 53,3 100 42 548 05,2 

 Ensemble 100 

Migrants internationaux 

Migrants internationaux durée de vie 159 590 50,9 153 764 49,1 100 313 354 81,65 

Immigrants internationaux récents 99 747 61,0 63 757 39,0 100 163 504 42,60 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

La migration est un ph®nom¯ne v®cu sur lôensemble du territoire national. Son ampleur nôest pas toujours la 

m°me dôune r®gion administrative ¨ lôautre. Les donn®es du tableau 2.4 révèlent que le phénomène est plus 

prononc® dans les r®gions du sud (Sikasso, S®gou), du centre (Mopti) et de lôouest (Kayes), que dans celles 

du nord (Tombouctou, Gao et Kidal). La région de Tombouctou a la plus faible proportion de migrants (6,4%), 

tandis que le District de Bamako en compte 45,9%. La population est diversement touchée par le phénomène 

selon quôon est en milieu urbain ou rural. 
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Tableau 2.4 : Répartition de la population résidente par région selon le statut migratoire et le milieu de résidence (%) 

Région Urbain Rural Ensemble 

Statut migratoire Sous-ensemble Statut migratoire Sous-ensemble Statut migratoire Ensemble 

Migrant Non 
Migrant 

% Effectif Migrant Non 
Migrant 

% Effectif Migrant Non 
Migrant 

% Effectif 

Kayes 22,9 77,1 100 277 416 9,2 90,8 100 1 714 083 11,1 88,9 100 1 991 499 

Koulikoro 32,4 67,6 100 132 269 16,5 83,5 100 2 287 067 17,3 82,7 100 2 419 336 

Sikasso 24,3 75,7 100 426 339 11,1 88,9 100 2 215 840 13,2 86,8 100 264 217 

Ségou 26,2 73,8 100 200 414 9,3 90,7 100 2 137 381 10,8 89,2 100 2 337 795 

Mopti 25,5 74,5 100 199 376 6,7 93,3 100 1 835 563 8,6 91,4 100 2 034 939 

Tombouctou 14,3 85,7 100 87 519 5,2 94,8 100 587 106 6,4 93,6 100 674 625 

Gao 15,3 84,7 100 113 740 4,3 95,7 100 428 311 6,6 93,4 100 542 051 

Kidal 19,3 80,7 100 25 962 5,7 94,3 100 41 769 10,9 89,1 100 67 731 

Bamako 45,9 54,1 100 1 808 551 --- --- --- --- 45,9 54,1 100 1 808 551 

Mali 36 64 100 3 271 586 10,2 89,8 100 11 247 120 16,1 83,9 100 14 518 706 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Le milieu urbain se distingue nettement du rural en mati¯re de migration. Sur toute lô®tendue du territoire, la 

proportion des migrants est plus élevée dans le milieu urbain que rural et est de respectivement 36% et 10,2% 

(Tableau 2.5). Les régions de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso et de Ségou accueillent plus de migrants que 

les autres. Au niveau régional, seules les régions du nord ont des proportions de migrants inférieures à 20%. 

Quant au milieu rural, seules les régions de Koulikoro et Sikasso ont les plus fortes proportions de migrants, 

respectivement 16,5% et 11,1%. Le District de Bamako présente la plus forte proportion de migrants sur le 

territoire national.  

 

Tableau 2.5 : Répartition de la population résidente par région selon le statut migratoire et le sexe. 

Région Masculin Féminin Ensemble 

Migrant 
Non 

Migrant 
Sous-

ensemble Migrant 
Non 

Migrant 
Sous-

ensemble Migrant 
Non 

Migrant 
 

% Effectif 

Kayes 12,6 87,4 100,0 9,6 90,4 100,0 11,1 88,9 100,0 1 991 499 

Koulikoro 17,8 82,2 100,0 16,9 83,1 100,0 17,3 82,7 100,0 2 419 336 

Sikasso 14,0 86,0 100,0 12,4 87,6 100,0 13,2 86,8 100,0 2 642 179 

Ségou 11,1 88,9 100,0 10,5 89,5 100,0 10,8 89,2 100,0 2 337 795 

Mopti 9,3 90,7 100,0 7,9 92,1 100,0 8,6 91,4 100,0 2 034 939 

Tombouctou 6,9 93,1 100,0 5,8 94,2 100,0 6,4 93,6 100,0 674 625 

Gao 6,9 93,1 100,0 6,3 93,7 100,0 6,6 93,4 100,0 542 051 

Kidal 12,5 87,5 100,0 9,1 90,9 100,0 10,9 89,1 100,0 67 731 

Bamako 44,9 55,1 100,0 47,0 53,0 100,0 45,9 54,1 100,0 1 808 551 

Mali 16,6 83,4 100,0 15,5 84,5 100,0 16,1 83,9 100,0 14 518 706 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

 

2.1.2. La migration interne durée-de-vie selon lõ©ge et le sexe 

 

Cette analyse est basée sur la répartition des migrants internes durée-de-vie selon le sexe et lô©ge et porte 

aussi sur les pyramides des âges des migrants internes et des non migrants. 

Les femmes présentent une proportion légèrement supérieure parmi les migrants durée-de-vie de moins de 30 

ans (Graphique 2.1). A partir de cet ©ge, on constate une pr®dominance des hommes. La tranche dô©ges 15 ¨ 

40 ans représente plus de la moitié des migrants (51%). 
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Graphique 2.1 : R®partition par groupe dô©ges quinquennaux et par sexe des migrants internes dur®e-de-vie 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.1.3. Les lieux de départ des migrants durée-de-vie 

Le tableau 2.8 montre que les proportions de migrants internes durée-de-vie, natifs des régions de Mopti et 

Tombouctou, sont plus fortes dans le milieu rural avec plus de 51%. La situation est inversée dans les autres 

régions.  

Tableau 2.8 : Répartition des migrants internes durée-de-vie par r®gion  dõorigine selon le milieu 
 

Région Milieu  Ensemble Indice dõentr®e 

 Urbain Rural % Total 

Kayes 59,6 40,4 100,0 201 145 0,068841109 

Koulikoro 62,3 37,7 100,0 311 287 0,1397371 

Sikasso 50,5 49,5 100,0 288 413 0,09094501 

Ségou 55,1 44,9 100,0 350 895 0,06813728 

Mopti 49,0 51,0 100,0 249 710 0,04465834 

Tombouctou 48,4 51,6 100,0 85 594 0,02723589 

Gao 65,4 34,6 100,0 53 009 0,04284283 

Kidal 62,4 37,6 100,0 4 007 0,09778388 

Bamako 47,9 52,1 100,0 280 988 0,40700152 

Mali 54,1 45,9 100,0 1 825 048  

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Les migrants sont répartis presqu'équitablement entre sexe, soit 50,5% pour les hommes contre 49,5% pour 

les femmes (Tableau 2.9). Seules les régions de Ségou et de Koulikoro, en plus du District de Bamako, 

présentent un solde positif en faveur des femmes. 
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Tableau 2.9 : R®partition des migrants internes dur®e de vie par r®gion dõorigine et sexe 
 

Région de 
naissance 

Sexe % Ensemble Indice de 
sortie 

ISM 

Masculin Féminin 

Kayes 51,0 49,0 100,0 201 145 2,452 8,860461 

Koulikoro 49,3 50,7 100,0 311 287 3,096 21,9962833 

Sikasso 52,0 48,0 100,0 288 413 2,934 12,4093788 

Ségou 49,1 50,9 100,0 350 895 2,771 7,78853578 

Mopti 51,2 48,8 100,0 249 710 1,625 5,5223277 

Tombouctou 53,5 46,5 100,0 85 594 1,564 4,17239207 

Gao 55,3 44,7 100,0 53 009 2,088 4,24461905 

Kidal 52,0 48,0 100,0 4 007 7,040 6,1537553 

Bamako 49,1 50,9 100,0 280 988 21,909 50,8439076 

Mali 50,5 49,5 100,0 1 825 048   

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.1.4. Les destinations des migrants durée-de-vie 

La répartition des migrants durée-de-vie par région de destination (région au moment du recensement) selon 

le sexe révèle que la différence entre sexe nôest pas importante. Les r®gions de Koulikoro, Sikasso et Ségou 

sont les destinations privilégiées après le District de Bamako qui représente à lui seul environ 39% des 

migrants durée-de-vie (Tableau 2.10). Les autres villes accueillent environ 2 à 4 % des migrants. Les chefs-

lieux de région du nord sont faiblement sollicités avec moins de 1% par ville. 

 

Tableau 2.10 : Répartition des migrants internes durée-de-vie par région et sexe  

Région Sexe Ensemble Indice dõentr®e (%) 

Masculin Féminin % Effectif 

Kayes 56,0 44,0 100,0 152 642 6,88 

Koulikoro 50,2 49,8 100,0 352 624 13,97 

Sikasso 52,0 48,0 100,0 240 552 9,10 

Ségou 49,6 50,4 100,0 183 675 6,81 

Mopti 51,0 49,0 100,0 121 718 4,46 

Tombouctou 51,2 48,8 100,0 32 991 2,72 

Gao 51,7 48,3 100,0 27 088 4,28 

Kidal 61,3 38,7 100,0 6 630 9,78 

Bamako 48,9 51,1 100,0 707 128 40,70 

Mali 50,5 49,5 100,0 1 825 048  

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

A part Bamako (près de 38% des migrants), les destinations des migrants durée-de-vie sont les régions de 

Sikasso, de Kayes, de Ségou et de Mopti. Les régions de Koulikoro et de Ségou présentent une proportion 

légèrement favorable aux femmes, soit respectivement 50,9% et 50,2% (Tableau 2.11). 
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Tableau 2.11 : Répartition des migrants internes durée-de-vie par ville de destination et sexe (En %) 
 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.2 Les migrations récentes 

La distribution spatiale de la migration récente, la migration récente selon l'âge et le sexe, les lieux de départ 

des migrants récents, les destinations des migrants récents et les migrations internes des grandes villes 

seront analysés dans cette section. 

 

2.2.1. Distribution spatiale de la migration récente 

La distribution des individus selon leur circonscription (région) de résidence il y a (5 ans) et au recensement 

de 2009 permet de voir la répartition de la population résidente selon la migration récente par entités 

administratives (cercle, région, ensemble). Sur les 400 000 migrants récents (Tableau 2.12), près de 35% 

résident à Bamako. La capitale est suivie respectivement par les régions de Koulikoro avec 20% et celles de 

Sikasso avec 13% et Kayes avec presque 11%.  

 

Tableau 2.12 : Répartition des migrants récents par Région selon le milieu 

Région Urbain Rural Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Kayes 25 188 6,28 60 688 14,88 85 876 10,62 

Koulikoro 14 926 3,72 150 896 37,00 165 822 20,50 

Sikasso 32 089 8,00 74 097 18,17 106 186 13,13 

Ségou 15 730 3,92 62 064 15,21 77 794 09,62 

Mopti 17 557 4,38 43 535 10,67 61 092 07,55 

Tombouctou 5 728 1,43 11 254 2,76 16 982 02,1 

Gao 5 537 1,38 4 338 1,06 9 875 01,22 

Kidal 2 718 0,68 920 0,22 3 638 00,45 

Bamako 281 580 70,21 0 0,0 281 580 34,81 

Mali 401 053 100 407 792 100 808 845 100,0 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Les migrants récents se rencontrent principalement dans le milieu rural (Graphique 2.2). La plus forte 

proportion se retrouve à Koulikoro rural avec presque 35%.  

 
 

Région Sexe Total 

Masculin Féminin 

Kayes 54,9 45,1 100,0 

Koulikoro 49,1 50,9 100,0 

Sikasso 50,9 49,1 100,0 

Ségou 49,8 50,2 100,0 

Mopti 52,4 47,6 100,0 

Tombouctou 54,4 45,6 100,0 

Gao 53,0 47,0 100,0 

Kidal 61,3 38,7 100,0 

Bamako 48,9 51,1 100,0 

Mali 50,5 49,5 100,0 
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Graphique 2.2 : Répartition des migrants internes récents par Région selon le milieu 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.2.2.  La migration r®cente selon lõ©ge et le sexe 

La structure par âge des migrants internes récents montre une prédominance des hommes de 30 ï 64 ans 

révolus et chez les femmes de moins de 20 ans et 70 ans et plus (Tableau 2.13). Ces deux tranches dô©ges 

du sexe féminin semblent concernées par la migration passive.   

 

Tableau 2.13 : R®partition par groupe dõ©ges quinquennaux et par sexe des migrants internes r®cents 
 

Groupe dõ©ges  
Sexe Ensemble 

Masculin Féminin % Effectif 

00 ï 04 ans 55 612 49,8 56 059 50,2 100,0 111 671 

05 - 09 ans 41 160 48,5 43 706 
 

51,5 100,0 84 866 

10 - 14 ans 28 923 41,4 40 940 58,6 100,0 69 863 

15 - 19 ans 47 810 37,4 80 024 62,6 100,0 127 834 

20 - 24 ans 60 753 50,9 58 604 49,1 100,0 119 357 

25 - 29 ans 51 892 55,8 41 105 44,2 100,0 92 997 

30 - 34 ans 39 041 62,9 23 027 37,1 100,0 62 068 

35 - 39 ans 27 688 65,9 14 327 34,1 100,0 42 015 

40 - 44 ans 18 471 66,0 9 516 34,0 100,0 27 987 

45 - 49 ans 12 670 66,2 6 469 33,8 100,0 19 139 

50 - 54 ans 9 215 66,7 4 600 33,3 100,0 13 815 

55 - 59 ans 5 651 66,4 2 859 33,6 100,0 8 510 

60 - 64 ans 3 418 55,8 2 707 44,2 100,0 6 125 

65 - 69 ans 1 883 53,2 1 657 46,8 100,0 3 540 

70 - 74 ans 1 178 42,7 1 580 57,3 100,0 2 758 

75 - 79 ans  689 45,3  832 54,7 100,0 1 521 

80 ans et +  816 41,2 1 164 58,8 100,0 1 980 

ND  49,4  50,6 100,0 12 799 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Le graphique 2.3 montre que les âges des non migrants récents représentent une population relativement 

jeune à l'opposé de la pyramide des âges des migrants internes (Graphique 2.4). 
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Graphique 2.3 : Pyramide des âges des non migrants internes récents  

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Graphique 2.4 : Pyramide des âges des migrants internes récents 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.2.3. Les lieux de départ des migrants récents 

Lôanalyse des flux r®cents de migrants en provenance des r®gions administratives du Mali montre que le 

District de Bamako est le principal pourvoyeur de migrants récents avec 25,6%. Viennent ensuite les régions 

de Ségou, Sikasso, Koulikoro, Mopti et Kayes. Les régions du nord contribuent faiblement ¨ lô®migration 

récente (Tableau 2.15 en annexe). 
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Le graphique 2.5 indique une forte sortie de migrants des régions au sud du pays. Les trois régions au nord 

montrent un faible niveau de sortie. Le District de Bamako présente le plus fort niveau de sortie. A part les 

r®gions de Koulikoro et S®gou, les sorties dôhommes sont sup®rieures ¨ celles des femmes. 

 

Graphique 2.5 : Répartition des migrants internes récents par Région antérieure selon le sexe 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.2.4. Les destinations des migrants récents 

Le tableau 2.16 fait apparaître les principaux courants migratoires entre les régions en fonction du sexe et du 

milieu de résidence. C'est ainsi que sur les cinq dernières années, la proportion des hommes migrants est 

plus élevée que chez les femmes, soit 51,1% pour les premiers et 48,9% pour les deuxièmes (Tableau 2.16). 

Les régions de Ségou, Kayes, Koulikoro et Sikasso, au moment du recensement, ont accueilli plus de 

migrants récents dans les proportions respectives de 10,6%, 20,5% et 13,1%. Les régions de Tombouctou, 

Gao et Kidal présentent de très faibles proportions (2,1%, 1,3% et 0,5%). Le District de Bamako reste la 

destination qui reçoit le plus de migrants. Si nous procédons à une analyse des migrants récents au cas par 

cas, on se rend compte ¨ lôexamen des r®sultats que la migration r®cente masculine est la plus importante 

dans toutes les r®gions, ¨ lôexception du District de Bamako. La plus forte proportion de migrants récents 

hommes est observée dans la région de Kidal (64,9%). 

 

Tableau 2.16 : Répartition des migrants internes récents par région de destination et sexe 
 

Lieu de résidence  Sexe Ensemble 

Masculin Féminin % 
 

Effectif % 

Kayes 56,5 43,5 100,0 85 876 10,62 

Koulikoro 51,1 48,9 100,0 165 822 20,50 

Sikasso 54,4 45,6 100,0 106 186 13,13 

Ségou 51,6 48,4 100,0 77 794 9,62 

Mopti 54,3 45,7 100,0 61 092 7,55 

Tombouctou 56,8 43,2 100,0 16 982 2,1 

Gao 53,5 46,5 100,0 9 875 1,22 

Kidal 64,9 35,1 100,0 3 638 0,45 

Bamako 46,7 53,3 100,0 281 580 34,81 

Mali 51,1 48,9 100,0 808 845 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 



28 

 

Sur l'ensemble du territoire, le milieu rural reçoit légèrement plus de migrants que le milieu urbain, soit 50,4% 

pour le milieu rural contre 49,6% pour le milieu urbain (Tableau 2.17). Les milieux ruraux de Sikasso et de 

Koulikoro reçoivent plus de migrants récents que les autres localités du Mali. Le District de Bamako se 

distingue des autres centres urbains avec une forte proportion de ces migrants internes récents. Les 

®changes entre Bamako et les autres localit®s du pays demeurent tr¯s importants tant en mati¯re dôoffre que 

de demande de migrants internes récents. 

 

Tableau 2.17 : Répartition des migrants internes récents par région de destination et milieu 
 

Région Milieu 

Urbain Rural Ensemble 

Kayes 25 188 60 688 85 876 

Koulikoro 14 926 150 896 165 822 

Sikasso 32 089 74 097 106 186 

Ségou 15 730 62 064 77 794 

Mopti 17 557 43 535 61 092 

Tombouctou 5 728 11 254 16 982 

Gao 5 537 4 338 9 875 

Kidal 2 718 920 3 638 

Bamako 281 580 0 281 580 

Mali 401 053 407 792 808 845 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.2.5. Migrations internes récentes des principales villes 

En dehors du District de Bamako, les villes de Sikasso, Kayes, Mopti et Ségou sont les centres urbains 

privilégiés des migrants internes récents (Tableau 2.18). Cette migration interne récente ne présente pas de 

grande différence tant pour les hommes que pour les femmes.   

 

Tableau 2.18 : Répartition des migrants internes récents par ville de destination et sexe 
 

Principales villes de résidence Sexe 

Ensemble Masculin Féminin 

Kayes 13 797 11 391 25 188 

Koulikoro 7 559 7 367 14 926 

Sikasso 16 341 15 748 32 089 

Ségou 7 993 7 737 15 730 

Mopti 9 553 8 004 17 557 

Tombouctou 3 341 2 387 5 728 

Gao 2 987 2 550 5 537 

Kidal 1 729 989 2 718 

Bamako 131 464 150 116 281 580 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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2.3 Les migrations de retour 

Les migrations de retour sont analysées en fonction de la distribution spatiale de la migration de retour, l'âge 

et le sexe des migrants et les lieux de départ des migrants de retour. 

2.3.1. Distribution spatiale de la migration de retour 

La distribution de la migration de retour permet de voir la répartition des migrations de retour par entités 

administratives et milieu de résidence (cercle, région, ensemble), par sexe et lieu de provenance.  

2.3.2. Les migrations de retour selon lõ©ge et le sexe 

Le graphique 2.6 montre que les hommes et les femmes sont touchés presque dans les mêmes proportions 

par le phénomène des migrations de retour. Les jeunes de 15 à 39 ans sont les plus touchés par le 

phénomène avec une forte proportion chez les hommes de 25-29 ans et de 20-24 ans chez les femmes. 

 

Graphique 2.6 : Pyramide des âges des migrants internes de retour 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.3.3. Les lieux de départ des migrants de retour 

Après la capitale Bamako avec près de 57% des migrants de retour, les régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro 

occupent le trio de tête des lieux de départ des migrants de retour avec respectivement des proportions de 

9,7%, 9.1% et 7,8% (Tableau 2.20). Sur l'ensemble, les hommes sont majoritaires avec un pourcentage d'un 

peu plus de 53% contre moins de 47% pour les femmes. 
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Tableau 2.20 : Répartition des migrants internes de retour par Région antérieure selon le sexe 
 

Région antérieure Sexe 

Masculin Féminin Ensemble 

 Kayes 6 242 3 385 9 627 

Koulikoro 5 371 4 766 10 137 

Sikasso 6 943 4 892 11 835 

Ségou 7 217 5 359 12 576 

Mopti 3 646 2 977 6 623 

Tombouctou 1 132 914 2 046 

Gao 1 114 933 2 047 

Kidal 548 324 872 

Bamako 37 037 36 616 73 653 

MALI 69 250 60 166 129 416 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.4 Caractéristiques des migrants 

Dans cette section, il est fait une analyse descriptive des diff®rences selon lô©ge, le sexe, lô®tat matrimonial, le 

niveau dôinstruction et lôactivit® ®conomique. 

2.4.1. Structure par sexe et par âge des migrants et des non migrants 

Lôanalyse des pyramides des ©ges porte sur des comparaisons entre les structures des deux sous-

populations. La pyramide des âges de la population migrante laisse apparaitre une prédominance de la 

population active des deux sexes (Graphique 2.7). Il ressort par ailleurs que la migration touche toutes les 

tranches dô©ges de la population. 

Quant à la structure de la population non migrante, elle est fortement élargie à la base et effilée au sommet. 

On constate donc une légère supériorité de la population féminine (graphique 2.8). 

Graphique 2.7 : Pyramide des âges des migrants 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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Graphique 2.8 : Pyramide des âges de la population résidente non migrante 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

La structure par sexe des migrants internes est dominée par la supériorité des proportions du sexe masculin 

sur lôensemble du territoire et toutes les r®gions administratives sauf au niveau du District de Bamako où on 

constate une tendance inverse (Tableau 2.23). 

 

 

Tableau 2.23 : Répartition (en %) des migrants internes par région selon le  sexe 

Région Sexe 
Ensemble Masculin Féminin 

 Kayes 55,5 44,5 100,0 

Koulikoro 50,6 49,4 100,0 
Sikasso 52,1 47,9 100,0 

Ségou 49,8 50,2 100,0 

Mopti 51,7 48,3 100,0 
Tombouctou 53,0 47,0 100,0 

Gao 51,9 48,1 100,0 

Kidal 61,4 38,6 100,0 

Bamako 48,9 51,1 100,0 
Mali 50.7 49,3 100,0 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Le tableau 2.24 montre que la majorit® des migrants internes de retour sont des actifs occup®s, ¨ lôexception 

de ceux de la région de Gao et du District de Bamako où ils sont respectivement 46,1% et 42,2%. Les 

migrants internes de retour inactifs sont également majoritaires dans ces deux entités administratives (52,3% 

et 54,6%). En termes de genre, les migrants internes de retour chômeurs hommes sont plus importants dans 

le District de Bamako (4,0%) et dans la r®gion de Kidal (3,5%). La m°me tendance sôobserve chez les femmes 

dans ces m°mes entit®s administratives avec respectivement 2,5% et 1,7%. Le taux dôoccupation est plus 

faible chez les femmes que chez les hommes dans cette couche de la population résidente. La région de 

Mopti affiche la plus forte proportion dôactifs occupés tant chez les femmes que chez les hommes. Par rapport 
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au statut dôactif occup®, seule la r®gion de Mopti pr®sente une majorit® de 51% chez femmes et la plus faible 

proportion pour le sexe féminin est observée dans les régions de Gao (16%) et Kidal (13%). Dans toutes les 

entités administratives, on observe la prédominance des migrants internes de retour chez les hommes. Les 

inactifs hommes pr®sentent des proportions faibles, ¨ lôexception du District de Bamako avec une proportion 

de 42,3%, suivie de Gao (29,1%) et Kidal (22,6%).  

 

Tableau 2.24 : R®partition (en %) des migrants internes de retour par r®gion selon lõactivit® ®conomique et le sexe 

 

Région Masculin Féminin Ensemble 

Situation dans l'activité 

Sous-
ensemble 

Situation dans l'activité 

Sous-
ensemble 

Situation dans l'activité 

Sous-
ensemble Inactif 

Actif 
occupé Chômeur Inactif 

Actif 
occupé Chômeur Inactif 

Actif 
occupé Chômeur 

 Kayes 21,8 76,6 1,6 100 58,4 41 0,6 100 40,4 58,5 1,1 100 

Koulikoro 19,9 79 1,1 100 65,7 33,6 0,7 100 39,8 59,2 0,9 100 

Sikasso 18,1 80,8 1,1 100 58,2 41,2 0,6 100 36 63,1 0,9 100 

Ségou 12,7 86,5 0,8 100 62,9 36,6 0,5 100 37 62,3 0,7 100 

Mopti 11,4 88,2 0,5 100 48,6 51 0,4 100 27,8 71,8 0,4 100 

Tombouctou 16 82,8 1,2 100 69,9 29,2 0,9 100 33,7 65,2 1,1 100 

Gao 29,1 68,7 2,2 100 83,3 16,1 0,6 100 52,3 46,1 1,5 100 

Kidal 22,6 73,9 3,5 100 84,7 13,6 1,7 100 43,7 53,4 2,9 100 

Bamako 42,3 53,7 4 100 66,8 30,8 2,5 100 54,6 42,2 3,2 100 

Mali 18,7 18,7 80 1,3 100 60,5 38,7 0,8 100 37,9 61,1 1 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.4.2. Etat matrimonial des migrants internes 

Les données du recensement sur la situation matrimoniale des migrants internes indiquent une forte 

proportion de mariés monogames (41,0%) plus du tiers sont c®libataires (36,1%). Moins dôun quart (19,0%) 

sont mariés polygames. Peu de migrants internes sont concernés par les statuts de veuf/veuve et 

divorcé/séparé et très peu par les unions libres (Tableau 2.25).  

Dôune mani¯re g®n®rale, les mariés représentent plus des deux-tiers des migrants internes dans toutes les 

régions. La migration interne, au niveau des hommes, concerne principalement les célibataires et les mariés. 

Les mariés monogames représentent une proportion plus forte dans toutes les régions, exception faite des 

régions de Kidal et du District de Bamako où les célibataires sont plus importants. Sôagissant des femmes, les 

monogames représentent la plus forte proportion dans toutes les régions. En outre, au moment du 

recensement, 42,8% des migrants étaient des hommes célibataires contre 29,2% de femmes célibataires.  

Lôanalyse par r®gion montre que les régions de Kidal et de Gao se distinguent par leur proportion très élevée 

de femmes mariées monogames (57,4% et 53,0%). Seule la région de Gao, parmi les entités administratives, 

pr®sente la plus forte proportion dôhommes mari®s monogames (51,6%) et les proportions dôhommes mari®s 

monogames sont inf®rieures ¨ 50% dans les autres r®gions. La proportion dôhommes mari®s la plus faible 

sôobserve ¨ Bamako (36,9%) et la plus ®lev®e ¨ Mopti (47,4%). 
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Tableau 2-25 : Répartition (en %) des migrants internes par  région selon le statut matrimonial et le sexe. 
 

 

Masculin Féminin Ensemble 

Etat matrimonial 

Sous-
Ensemble 

Etat matrimonial 

Sous-
ensemble 

Etat matrimonial 

Sous-
ensem

ble 
Célib
ataire 

Marié(e) 
monoga

me 

Marié(
e) 

polyg
ame 

Veuf/ 
Veuve 

Divorcé
/ 

séparé 
(e) 

Union libre/ 
Concubina

ge 
Céliba
taire 

Marié(e) 
monogam

e 
Marié(e) 

polygame 

Veuf/
veuv

e 

Divorcé/ 
séparé 

(e) 

Union 
libre/ 

Concubina
ge 

Céliba
taire 

Marié(e) 
monoga

me 

Marié(e) 
polyga

me 

Veuf/ 
veuv

e 

Divorcé/ 
séparé 

(e) 

Union 
libre/Con
cubinage 

 Kayes 45,4 38,9 14,8 0,4 0,3 0,1 100 20,9 42,5 31,6 4,1 0,8 0,1 100 34,8 40,5 22,1 2 0,5 0,1 100 

Kkro 44,5 40,9 13,5 0,5 0,4 0,1 100 29,7 42,3 22,5 4,6 0,7 0,2 100 37,2 41,6 17,9 2,6 0,6 0,2 100 

Sko 36,1 45,4 17,4 0,5 0,4 0,2 100 20,3 44,9 29,8 4,3 0,5 0,2 100 28,6 45,1 23,3 2,3 0,5 0,2 100 

Ségou 37,3 46,4 15,2 0,7 0,3 0,1 100 22,4 45,3 25,2 6,4 0,6 0,2 100 29,8 45,8 20,2 3,6 0,5 0,1 100 

Mopti 37,5 47,4 13,5 0,9 0,5 0,1 100 21 48,5 22,9 6,5 0,9 0,1 100 29,5 48 18,1 3,6 0,7 0,1 100 

Tbtou 39,3 47,2 12,4 0,5 0,6 0 100 22,2 49,8 18,4 7 2,5 0,1 100 31,4 48,4 15,2 3,5 1,4 0 100 

Gao 36,7 51,6 10,3 0,6 0,7 0,1 100 24,3 53 14 6,4 2,3 0,1 100 30,8 52,2 12,1 3,4 1,5 0,1 100 

Kidal 48,7 43,6 6,4 0,4 0,8 0,1 100 28,1 57,4 6,5 3,7 4,1 0,2 100 41,4 48,4 6,5 1,6 2 0,1 100 

Bko 46,5 36,8 15,3 0,7 0,4 0,4 100 36,9 35,6 19,9 6,2 1,1 0,3 100 41,6 36,2 17,6 3,5 0,8 0,3 100 
Mali 42,8 42,8 41 14,9 0,6 0,4 0,2 100 29,2 40,9 23,1 5,6 0,9 0,2 100 36,1 41 19 3,1 0,7 0,2 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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2.4.3. Niveau dõinstruction des migrants internes 

Lôanalyse du niveau dôinstruction r®v¯le que les migrants internes sont peu instruits (Tableau 2.26). Aussi, les 

femmes sont moins instruites que les hommes (30,6% contre 25,6%). Seulement 9,5%, aussi bien chez les 

hommes que les femmes, ont atteint le niveau du fondamental1. Cette proportion est plus faible tant pour les 

hommes que les femmes au niveau fondamental2 avec de proportions de 5,0% et 4,2%. Au supérieur, bien 

que les proportions soient très faibles, les hommes sont trois fois plus représentés que les femmes (4,1% et 

1,3%).  

Par région, les migrants internes non instruits sont les plus importants et ne présentent pas de différences 

significatives par sexe. Bamako représente la plus faible proportion de migrants internes sans niveau 

dôinstruction (19,5%) et Mopti la plus forte (35,9%) chez les hommes. De m°me, chez les femmes, les 

proportions de non instruites sont plus importantes dans la région de Mopti (37,1%) et Kidal enregistre la 

proportion la plus faible (22,2%).    

Tableau 2-26 : R®partition (en %) des migrants internes par r®gion selon le niveau dõinstruction et le sexe. 

Région Niveau d'instruction Ensemble 
 Aucun Fondamental 1 Fondamental 2 Secondaire Supérieur 

M F M F M F M F M F M F 

 Kayes 33,2 30,4 10,6 8,4 4,8 3,1 5,2 2 2,1 0,3 55,8 44,2 

Koulikoro 23,5 27,9 11,7 11,6 5,6 4,9 6,2 3,8 3,6 1,2 50,5 49,5 

Sikasso 31,4 33,4 9,4 8,1 4,3 3,3 5,3 2,5 1,8 0,4 52,2 47,8 

Ségou 29,6 35,1 8,8 8,1 4,4 3,6 5,2 2,8 1,9 0,5 49,8 50,2 

Mopti 35,9 37,1 6,5 6 2,9 2,5 4,4 2,2 2 0,5 51,7 48,3 

Tombouctou 29,3 29,7 8,6 8,5 4,1 3,3 7,7 4,1 3,5 1,3 53,2 46,8 

Gao 27,2 30,7 9,6 9,1 4,6 3,3 7,3 4,3 3,1 0,6 51,9 48,1 

Kidal 26,9 22,2 11,8 9,3 7,5 2,8 10,1 2,5 6,1 0,9 62,3 37,7 

Bamako 19,5 28,6 9,1 10,2 5,7 5 7,9 5 6,7 2,3 48,8 51,2 
 Mali 25,6 25,6 30,6 9,5 9,5 5 4,2 6,5 3,7 4,1 1,3 50,7 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Le tableau 2.27 montre qu'en moyenne les migrants de retour sont majoritairement des analphabètes avec 

une proportion de 33% pour les hommes et 38% pour les femmes. Cette tendance est maintenue quelle que 

soit la région. Par ailleurs, on constate cependant que les proportions des femmes deviennent plus petites que 

celles des hommes pour les autres niveaux dôinstruction. Par r®gions et par niveau de formation, la proportion 

de femmes est supérieure à celle des hommes sauf à Kidal et dans le District de Bamako. Les régions de 

Koulikoro (11,9%), Sikasso (11,8%), Kayes (11,1%) et Ségou (10,4%) présentent des proportions relativement 

élevées par rapport aux autres régions. Le District de Bamako se distingue avec 18,3% dôhommes et 17,8% 

de femmes de niveau fondamental2. Les m°mes tendances ¨ la baisse sôobservent au niveau lyc®e/ 

secondaire et supérieur pour les deux sexes dans toutes les régions.  

En définitive, l'on constate que les migrants internes de retour sont constitués majoritairement d'analphabètes. 

Dans toutes les régions, les proportions diminuent au fur et ¨ mesure que le niveau dôinstruction augmente.  
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Tableau 2-27 : R®partition (en %) des migrants de retour par r®gion selon le niveau dõinstruction et le sexe. 
 

 

Niveau d'instruction Ensemble 
 Aucun Fondamental 1 Fondamental 2 Secondaire Supérieur 

M F M F M F M F M F  M F 

 Kayes 32,5 41,1 11,2 8,8 3 1,6 1,2 0,5 0,2 0 100 48,1 51,9 

Koulikoro 31,6 38,2 11,9 9,4 3,7 2,5 1,5 0,8 0,4 0,1 100 49,1 50,9 

Sikasso 32 39,2 11,8 9,3 3 2,1 1,5 0,7 0,3 0,1 100 48,6 51,4 

Ségou 34,1 39,6 10,4 8,4 3,1 2,2 1,2 0,7 0,3 0,1 100 49,1 50,9 

Mopti 40,2 43,7 6,1 5,7 1,7 1,3 0,7 0,4 0,2 0,1 100 48,9 51,1 

Tombouctou 41,6 43,9 5,5 4,9 1,4 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1 100 49,6 50,4 

Gao 37,4 40,4 8,4 7,5 2 1,5 1,5 0,8 0,3 0,1 100 49,7 50,3 

Kidal 45,7 42,8 4,3 3,6 1,5 0,8 0,8 0,2 0,3 0,1 100 52,5 47,5 

Bamako 14,8 17,2 18,3 17,8 8,2 7,2 6,6 5,1 3,1 1,7 100 51,1 48,9 
 Mali 33,1 33,1 38,7 10,6 8,8 3,2 2,3 1,6 1 0,5 0,2 100 49 

 Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

2.4.4. Activités économiques des migrants internes 

Le tableau 2.28 montre que le chômage est presqu'inexistant chez les migrants internes aussi bien chez les 

femmes que chez les hommes avec une proportion inférieure à 1% dans les 2 cas à l'exception du District de 

Bamako et de la région de Kidal. Aussi, les actifs occupés se retrouvent majoritairement chez les hommes 

avec un pourcentage de 35% contre 16% chez les femmes. En revanche, la proportion de femmes inactives 

est plus élevée avec 32% contre presque 15% chez les hommes. On constate également que les migrants 

internes de Kayes sont les plus nombreux. 

Tableau 2.28 : R®partition (en %) des migrants internes  par r®gion selon la situation par rapport ¨ lõactivit® ®conomique et 
le sexe. 
 

Région Situation dans l'activité  
 

% 

Ensemble 
 Inactif Actif occupé Chômeur 

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

 Kayes 11 29,2 44,6 14,2 0,7 0,3 100 56,3 43,7 

Koulikoro 18,2 35,6 31,7 13,4 0,7 0,4 100 50,6 49,4 

Sikasso 12,2 32,2 39,8 15,2 0,4 0,2 100 52,4 47,6 

Ségou 12,5 33,8 36,9 16 0,5 0,2 100 49,9 50,1 

Mopti 12,8 27,8 38,8 19,9 0,4 0,2 100 52 48 

Tombouctou 15,4 31 37,4 14,8 0,9 0,5 100 53,7 46,3 

Gao 18,8 37,1 32,5 10,5 0,8 0,3 100 52,1 47,9 

Kidal 15,2 26,9 46,4 9,7 1,4 0,5 100 63 37 

Bamako 15,2 32,2 32,3 17,9 1,5 0,9 100 49 51 
    MALI 14,6 14,6 32,5 35,3 16,1 0,9 0,5 100 50,9 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

La répartition des résidents non migrants fait ressortir une forte inactivité des femmes et de faibles proportions 

du ch¹mage (Tableau 2.29). Ce constat se retrouve dans toutes les r®gions. Les proportions dôactives sont 

plus faibles dans la région de Gao et le District de Bamako. Actuellement, après le retour, nous voyons que, 

les femmes migrantes de retour inactives sont trois fois plus nombreuses (27,8%) que les hommes inactifs 

(10,1%). En revanche, les migrants de retour actifs hommes sont deux fois supérieurs (43,3%) aux femmes 
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migrantes de retour actives (17,8%). Les migrants de retour au chômage sont faiblement représentés aussi 

bien parmi les hommes que les femmes. La situation dans lôactivit® varie dôune r®gion ¨ lôautre.  

Tableau 2.29 : R®partition (en %) des non migrants par r®gion selon lõactivit® ®conomique et le sexe 
 

Région Situation dans l'activité Ensemble 

Inactif Actif occupé Chômeur  

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

Kayes 16,8 32,7 30,4 19,4 0,4 0,2 47,6 52,4 

Koulikoro 19,4 32,4 29,2 18,4 0,3 0,2 48,9 51,1 

Sikasso 17,8 33,8 30,3 17,8 0,2 0,1 48,3 51,7 

Ségou 16,7 34,4 31,9 16,4 0,3 0,2 49 51 

Mopti 12,7 28,5 35,6 22,8 0,2 0,2 48,6 51,4 

Tombouctou 12,1 37 36,6 13,3 0,7 0,3 49,4 50,6 

Gao 17,5 41,3 31,2 8,7 0,9 0,4 49,5 50,5 

Kidal 12,8 33,8 38,8 13,4 0,9 0,4 52,5 47,5 

Bamako 30,1 37,9 19,5 9,7 1,7 1,1 51,2 48,8 

Mali 17,5 33,5 30,9 17,4 0,4 0,3 48,8 51,2 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Les hommes de retour arrivent dans une grande majorité à s'insérer dans les activités économiques, soit une 

proportion de 50,0% contre 18,1% de femmes actives (Tableau 2.30). Lôinactivit® est plus accentu®e chez les 

femmes, soit 27,8% contre 10,1% chez les hommes. Il faut noter que le chômage est presqu'inexistant aussi 

bien chez les hommes que chez les femmes. 

 

Tableau 2.30 : R®partition (en %) des migrants de retour par r®gion selon lõactivit® ®conomique et le sexe 
 

 

Situation dans l'activité Ensemble 
 Inactif Actif occupé Chômeur 

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

Kayes 10,8 29,6 37,7 20,8 0,8 0,3 49,3 50,7 

Koulikoro 11,2 28,6 44,5 14,7 0,6 0,3 56,4 43,6 

Sikasso 10,1 25,9 44,8 18,3 0,6 0,3 55,4 44,6 

Ségou 6,6 30,4 44,7 17,7 0,4 0,2 51,7 48,3 

Mopti 6,3 21,5 49,2 22,5 0,3 0,2 55,8 44,2 

Tombouctou 10,7 23 55,6 9,6 0,8 0,3 67,1 32,9 

Gao 16,6 35,8 39,2 6,9 1,3 0,3 57,1 42,9 

Kidal 14,9 28,7 48,9 4,6 2,3 0,6 66,1 33,9 

Bamako 21 33,6 26,6 15,5 2 1,2 49,6 50,4 

Mali 10,1 27,8 43,3 17,8 0,7 0,3 54,1 45,9 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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CHAPITRE III. MIGRATIONS INTERNATIONALES AU MALI 

Les migrations internationales sont traitées ici à partir des données du 4ème RGPH. De fait, il saisit aussi bien 

les immigrations que les émigrations. Pour mieux appréhender les migrations, l'on analysera successivement 

les migrations internationales de durée-de-vie, l'immigration ancienne, l'immigration récente, l'émigration et les 

caractéristiques des migrants étrangers au Mali. 

Le chapitre trois mesure lôampleur du ph®nomène migratoire international et identifie les pays de départ 

(origine des immigr®s internationaux), les cercle/r®gions dôinstallation ; les cercles/régions de départ (des 

®migr®s) et les pays de destination et de provenance (migrants de retour). Lôanalyse se fera selon le milieu de 

résidence. On décrira aussi (dans la mesure du possible) les caractéristiques socio-économiques et 

d®mographiques des migrants internationaux (sexe, ©ge, niveau dôinstruction, nationalit®, statut matrimonial, 

activités économiques, etc.). 

 

3.1. Les migrations internationales durées-de-vie 

Plusieurs facteurs permettent d'analyser les migrations internationales durée-de-vie. Il s'agit de la distribution 

spatiale des immigrants de cette catégorie, la structure par âge et sexe et les aspects économiques. 

3.1.1. Distribution spatiale des immigrants durées-de-vie 

Les données du recensement général permettent d'estimer à plus de 313 000 le nombre d'immigrants au Mali. 

Sur cet effectif total, plus de 51,2% résident en milieu rural (Tableau 3.1) sauf la région de Kidal. Ce 

pourcentage cache une grande disparité dans la répartition spatiale. La région de Koulikoro vient largement en 

tête avec plus de 92% d'immigrants ruraux. Cette région est suivie respectivement par les régions de Ségou, 

de Kayes et de Sikasso. 

Tableau 3.1 : Répartition des immigrants durée de vie par  Région selon le milieu   
 

Région  Urbain  Rural Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

m
e
n
s
i
o
n
0 

Kayes 8 266 24,1 26 043 75,9 34 309 100 

Koulikoro 2 774 7,8 32 954 92,2 35 728 100 

Sikasso 18 926 25,3 55 766 74,7 74 692 100 

Ségou 8 555 23,9 27 257 76,1 35 812 100 

Mopti 5 390 28,9 13 249 71,1 18 639 100 

Tombouctou 701 26,2 1 978 73,8 2 679 100 

Gao 2 241 44,2 2 828 55,8 5 069 100 

Kidal 266 56,1 208 43,9 474 100 

Bamako 105 952 100 0 0 105 952 100 

Total 153 071 48,8 160 283 51,2 313 354 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Les immigrants durée-de-vie se retrouvent majoritairement dans la région de Sikasso, après la capitale 

Bamako. La région de Sikasso est suivie par les régions de Ségou, de Koulikoro et de Kayes (Graphique 3.1). 
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Graphique 3.1 : Immigrants  durée-de-vie 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.1.2. Structure par âge et par sexe 

Lôimmigration internationale touche toutes les tranches dô©ges. La pyramide montre quôelle touche plus les 

migrants des groupes dô©ges 15 ¨ 45 ans (Graphique 3.2). Très peu des personnes âgées de 60 ans et plus 

sont concernées par la migration internationale durée-de-vie. Le gonflement de la pyramide au niveau des 

©ges 15 ¨ 45 ans indique que la population active est plus concern®e par lôimmigration dur®e-de-vie. 

Le graphique 3.3 montre que le phénomène de l'immigration touche tous les âges. On constate un grand pic 

au niveau des jeunes qui ont entre 15 ans et 29 ans, cela aussi bien pour les femmes que pour les hommes. 

Jusqu'à 15 ans révolus, la tendance est dominée par les hommes. A partir de cet âge et jusqu'à 29 ans, les 

femmes sont les plus nombreuses. La courbe commence à s'inverser à partir de 30 ans. 
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Graphique 3.2 : Pyramide des âges des immigrants internationaux durée de vie 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Graphique 3.3 : Immigration selon lô©ge et le sexe 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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3.1.3. Origines et destinations des immigrés 

Il sôagit dôidentifier les pays dôorigine dôune part et les r®gions dôinstallation dôautre part. Cela permettra de faire 

ressortir les pays grands pourvoyeurs de migrants internationaux au Mali de même que les régions/cercles qui 

accueillent le plus grand nombre de ces migrants. Une attention particulière portera sur le  milieu de résidence 

et la nationalité. 

Les migrants internationaux durée-de-vie proviennent essentiellement de lôAfrique de lôOuest, particuli¯rement 

de la C¹te dôIvoire, du Burkina Faso, de la Guinée et ailleurs en Afrique quel que soit le sexe (Tableau 3.4). 

Sur lôensemble des immigrantes, 47% sont originaires de la C¹te dôIvoire. Lô®cart important entre la C¹te 

dôIvoire et les autres lieux de r®sidence ant®rieure sôexplique par lôhistoire, le partage des m°mes aires 

culturelles, linguistiques, de production et dôopportunit® de travail au cours de cette dernière décennie.  

En dehors du continent africain, les immigrants masculins proviennent de lôEurope, des pays riverains de la 

m®diterran®e et des pays au sud du Sahara pourvoyeurs de candidats ¨ lô®migration certes clandestins et de 

transit.  

 

Graphique 3.4 : Immigrants internationaux par pays de provenance selon le sexe 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

A lôint®rieur du Mali, les immigrants sont diversement reçus dans les régions. Les immigrants internationaux 

de nationalité malienne sont reçus dans le District de Bamako dans une très forte proportion, suivi des régions 

de Sikasso, de Koulikoro et de Kayes (Graphique 3.5). Les régions du nord du pays reçoivent de très faibles 

effectifs. Au niveau des régions, les répartitions des migrants des deux sexes sont très proches en termes 

dôeffectif. La sp®cificité de la r®gion de Sikasso pourrait sôexpliquer par le retour massif des migrants maliens 

de la C¹te dôivoire suite ¨ la crise sociopolitique que connait ce pays depuis plus dôune dizaine dôann®es. 

Bamako demeure le centre dôaccueil par excellence des immigrants internationaux pour des raisons 

dôinfrastructures et dôinsertion socio®conomiques.   
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Graphique 3.5 : Immigrants internationaux maliens par Région selon le sexe 

 
Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.2. Lõimmigration ancienne 

Cette section abordera successivement la distribution spatiale des immigrants anciens, la structure par âge et 

par sexe et finalement les origines et destinations des immigrés anciens. 

3.2.1. Distribution spatiale 

Lôimmigration ancienne concerne les migrants dont la r®sidence ant®rieure hors du Mali et la durée de séjour 

au pays est supérieure à cinq ans. Les immigrants internationaux anciens représentent environ 1% de la 

population résidente. Ces anciens immigrants résident plus en milieu urbain (51,3%) quôen milieu rural 

(48,7%). En ce qui concerne les r®gions dôaccueil, outre Bamako, Sikasso reste la principale destination suivie 

de Koulikoro et Ségou.  
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Graphique 3.6 : Immigrants internationaux anciens par région de destination 

 
Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.2.2. Structure par âge et sexe 

La structure par sexe et par âge des immigrants internationaux anciens laisse apparaitre une forte proportion 

des adultes dô©ges actifs (Graphique 3.7). Les moins de 20 ans représentent une proportion non négligeable 

qui sôexpliquerait par le retour des descendants dô®migrants (migration passive) aupr¯s des parents non 

migrants ou pour des raisons dôint®gration au pays dôorigine. Plus les ©ges avancent (plus de 50 ans), plus les 

effectifs deviennent très faibles, le sexe masculin domine légèrement les âges inactifs.  

 

Graphique 3.7 : Pyramide des âges des immigrants internationaux anciens  

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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3.2.3. Origines et destinations des immigrés anciens nationaux et étrangers 

On rencontre presque toutes les nationalit®s parmi les immigr®s anciens r®sidant au Mali. Dans lôensemble, 

les immigrants anciens nationaux représentent plus de 81% (Tableau 3.11 en annexe). La C¹te dôIvoire, le 

Burkina Faso et la Guinée font respectivement 4,7%, 4,2% et 3,1% des immigrants internationaux anciens. 

Les ressortissants des pays limitrophes sont les plus nombreux. Certaines régions accueillent plus 

dôimmigrants anciens que dôautres. Lôimmigration ancienne concerne aussi bien les ®trangers que les 

nationaux. 

Outre le Burkina-Faso, la Gambie, la Mauritanie, et le Soudan, les ressortissants des autres pays résidant au 

Mali sont en majorité accueillis dans le District de Bamako. Il faut noter que les plus forts contingents viennent 

des pays limitrophes, ¨ savoir la C¹te dôIvoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. Les 

ressortissants de lôôAsie sont en nombre sup®rieur ¨ ceux de la Mauritanie (Tableau 3.11 en annexe). 

Parmi les régions autres que le District de Bamako, la région de Sikasso accueille le plus grand nombre 

dôimmigrants. Les immigrants anciens de nationalité malienne sont très nombreux dans la capitale Bamako et 

la région de Sikasso avec respectivement 34,5% et 25,4%. Les régions de Kayes et Koulikoro en accueillent 

un peu plus de 22%.  

Le graphique 3.8 montre que les immigrants résident prioritairement à Bamako. Ils sont au nombre de 48'000 

individus à peu près pour les étrangers. La capitale est suivie respectivement par les régions de Sikasso avec 

un peu plus de 30'000 résidents étrangers, la région de Kayes avec 15'000 résidents étrangers. De même, les 

immigrants maliens trouvent une résidence à Bamako. La ville de Bamako est suivie par les régions de 

Sikasso, de Koulikoro et de Kayes. 

Graphique 3.8: Immigrants internationaux selon la Région et la nationalité 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 
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3.3. Lõimmigration r®cente 

Lôimmigration r®cente concerne les migrants dont la dur®e de s®jour nôexc¯de pas cinq ans au moment du 

recensement en 2009. Pour appréhender ce phénomène, l'on abordera successivement la distribution spatiale 

de l'immigration récente, la structure par âge et par sexe, les origines et destinations des immigrants et les 

activités de ces mêmes immigrants. 

3.3.1. Distribution spatiale 

La migration internationale récente est présente dans toutes les régions avec un niveau assez élevé. Le milieu 

rural accueille une plus forte proportion des immigrants récents que le milieu urbain. Le District de Bamako, 

les régions de Sikasso, Kayes et Koulikoro accueillent la quasi-totalité de ces immigrants récents. La forte 

immigration r®cente en zone rurale ¨ Sikasso sôexplique en partie par les retours de migrants de C¹te dôIvoire, 

de Liberia et de Sierra-Léone. Quant aux zones rurales de Kayes, la situation est imputable tant aux retours 

de migrants dôEurope quô¨ lôafflux dô®trangers dans les gisements aurif¯res. 

 

Graphique 3.9 : Immigrants internationaux récents par Région 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.3.2. Structure par âge et sexe 

Lôimmigration r®cente est assez ®lev®e dans toutes les tranches dô©ges de moins de 50 ans au niveau des 

deux sexes (Graphique 3.10). Les tranches dô©ges inf®rieurs ¨ 15 ans ont des effectifs importants consid®r®s 

comme des migrants passifs (accompagnement de parents). Les plus grands nombres d'immigrants se 

trouvent dans la catégorie des jeunes et des adultes (entre 15 et 39 ans). 
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Graphique 3.10 : Pyramide des âges des immigrants internationaux récents 

  

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.3.3. Origines et destinations des immigrés 

Depuis le début des années 2000, suite aux multiples événements sociopolitiques dans la sous région ouest-

africaine, le Mali est devenu la destination de réfugiés et travailleurs des ressortissants des pays de la sous-

région touchés par les crises économiques et sociopolitiques. Ainsi, le Mali a servi de zone de transit vers des 

destinations lointaines. La ville de Gao est devenue un point de rassemblement important pour les migrants 

ouest africains et autres africains en partance vers lôEurope.  

 

Le recensement a permis de dénombrer 54 892 immigrants internationaux récents (Graphique 3.11) dont 
39 466 de nationalité malienne répartis inégalement sur l'ensemble du territoire. Les régions de Kayes, 
Koulikoro, Mopti et Ségou sont aussi affectées de façon modérée.   
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Graphique 3.11 : Immigrants internationaux récents par région 

.  

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Tableau 3.2 : Principaux pays de provenance des immigrants internationaux récents selon la région de destination (%) 
 

Nationalité 
Région de destination  

Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombouctou Gao Kidal Bamako Total 

Mali 81,5 84,7 75,5 72,6 82,8 94,1 88,2 74,7 72,4 77,6 

Burkina Faso 1,3 3,1 6,3 20,4 12,6 0,6 0,4 0,7 4,5 6,3 

Côte d'Ivoire 1,8 3,7 7,3 2,8 1,6 1,5 0,1 0 4,9 4,2 

Guinée 4,6 4 7,4 0,7 0,3 0,2 0,1 1 6,2 4,7 

Mauritanie 3,6 0,7 0 0,2 0 0,1 0 0,3 0,3 0,7 

Niger 0,8 0,3 1,9 0,2 0,8 1,5 7,2 3,7 0,8 1,1 

Nigéria 0,5 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 1,3 2,4 0,6 0,4 

Sénégal 2,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 1,7 2,6 1,2 

Autres 3,6 2,8 1,3 2,8 1,4 1,3 2,6 15,5 7,7 3,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.3.4. Activités économiques des immigrés 

Les variables d'intérêt sont le statut dôoccupation dans le travail, le niveau dôinstruction, la profession, le sexe 

et le milieu de résidence (urbain/rural). Les immigrants internationaux récents inactifs sont majoritairement du 

sexe féminin (environ 2/3). Quant aux actifs occupés, le rapport est inversé. Outre le District de Bamako, les 

proportions de femmes actives occupées sont partout inférieures à 30%.(cf. tableau n°3.17 en annexe).  
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3.4. Lõ®migration 

Les données du 4èmeRGPH permettent d'appréhender l'émigration pendant les cinq années précédant le 

recensement. Il s'agira d'estimer le niveau d'émigration du Mali, les motifs de départ, la structure des 

émigrants par âge et par sexe, les lieux de départ, la destination des émigrants et l'émigration récente. 

3.4.1. Le niveau de lõ®migration 

La structure par sexe des émigrants internationaux indique de très fortes proportions du sexe masculin tant en 

milieu urbain quôen milieu rural. Ils sont en majorité de sexe masculin dans toutes les régions et quel que soit 

le milieu de résidence. 

 
Tableau 3-19 : Répartition des émigrants, par région de départ, selon le milieu de résidence et le sexe 
 

Région de départ  Urbain  Rural Total 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

 

Kayes 95,0 5,0 100,0 95,4 4,6 100,0 95,4 4,6 100,0 

Koulikoro 88,2 11,8 100,0 92,8 7,2 100,0 92,7 7,3 100,0 

Sikasso 89,2 10,8 100,0 89,0 11,0 100,0 89,0 11,0 100,0 

Ségou 86,2 13,8 100,0 92,7 7,3 100,0 92,3 7,7 100,0 

Mopti 90,8 9,2 100,0 89,5 10,5 100,0 89,6 10,4 100,0 

Tombouctou 79,4 20,6 100,0 94,1 5,9 100,0 93,6 6,4 100,0 

Gao 84,5 15,5 100,0 88,6 11,4 100,0 87,6 12,4 100,0 

Kidal 76,7 23,3 100,0 63,5 36,5 100,0 69,4 30,6 100,0 

Bamako 81,3 18,7 100,0 0 0 0 81,3 18,7 100,0 

Total 84,6 15,4 100,0 92,4 7,6 100,0 90,9 9,1 100,0 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.4.2 Motifs de départ des émigrés 

Le tableau 3.20 montre que plus des trois-quarts (87,2%) des émigrants évoquent la raison économique 

comme principal motif de départ. Dôautres consid®rations sont ®galement évoquées telles que les 

considérations sociales (9,0%), la poursuite des études (4,2%) et d'ordre professionnel (2,4%). Dans toutes 

les régions, la raison économique est aussi le premier motif de départ dans plus de deux-tiers avec la 

proportion la plus faible à Bamako (62,3%) et la plus forte à Kayes (92,9%). Les raisons familiales sont plus 

citées dans les régions de Gao (12,1%), de Kidal (11,7%) et dans le District de Bamako (10,4%). Le motif de 

poursuite des études est beaucoup plus évoqué pour les émigrants du District (19,6%) et la région de Kidal 

(10,2%). 
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Tableau 3.20 : Répartition (en %) des émigrants, par région de départ et selon les motifs 
 

Région de 
départ 

Raisons  

économiques sociales professionnelles Politiques d'études de 
santé 

Autres Total 

 

Kayes 92,9 4,1 0,7 0,1 1,9 0,3 0 100 

Koulikoro 90,4 4,4 1,9 0,1 2,7 0,5 0 100 

Sikasso 86,5 8,8 1,7 0,2 2,6 0,3 0 100 

Ségou 90,4 5,5 1,3 0,1 2,4 0,2 0 100 

Mopti 92,7 4,7 1,1 0,1 0,9 0,4 0 100 

Tombouctou 89,2 5,5 3,1 0,2 1,1 0,8 0 100 

Gao 79,4 12,1 2,7 0,1 3,6 2,1 0 100 

Kidal 69,5 11,7 5,5 0,8 10,2 2,3 0 100 

Bamako 62,3 10,4 6,5 0,2 19,6 1 0 100 

Total 87,2 6 2 0,1 4,2 0,5 0 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Graphique 3.12: Distribution des émigrants selon le motif de départ et le sexe 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Par ailleurs, lô®migration à but économique est quasiment masculine. Très peu de femmes émigrent pour la 

recherche de lôargent. Quel que soit le sexe, les raisons sociales, professionnelles entre autres, sont peu 

évoquées. 
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Graphique  3.13 : Proportion des émigrants internationaux selon le motif de départ 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Les migrations apparaissent ainsi, vu sous cet angle, comme suscitées par des motivations économiques 

donc de travail et le rapport du PNUD(2009) précise : « Quôils se produisent ¨ lôint®rieur ou entre des nations, 

les déplacements sont majoritairement motivés par la recherche de meilleures opportunités ». Ce fait est 

largement confirmé par les résultats du RGPH 2009 quelle que soit la destination (tableau 3.23).  

LôAm®rique est la premi¯re destination (41,5%) des ®migr®s internationaux pour les ®tudes, suivie de lôAsie 

(14,5%) et de lôOc®anie (14,3%). Les pays de lôAfrique de lôOuest et de lôAfrique en g®n®ral et de lôEurope ne 

sont pas des pays de destination pour les études et les formations des migrants maliens.  

La proportion des émigrants est assez faible chez les moins de 15 ans et augmente considérablement de 15 à 

35 ans avant diminuer aux âges supérieurs. Cet état de fait est beaucoup plus accentué chez les hommes et 

plus atténué chez les femmes. La pyramide des âges de ces émigrants illustre mieux cette distribution selon 

lô©ge.  
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Tableau 3-23 : Répartition (en %) des émigrés par pays de destination selon les motifs 
 

Pays de 
destination 

Motifs de départ  

économiques sociales professionnelles politiques d'études de 
santé 

Autres Total 

 

Burkina Faso 70,4 16,2 3,8 0,3 7,8 1,5 0 100 

Congo-Brazza 91,4 5,5 2,2 0,1 0,6 0,3 0 100 

Côte d'Ivoire 90,2 6,9 1,6 0,1 1 0,3 0 100 

Gabon 93,7 4,2 1,5 0,1 0,5 0,1 0 100 

Guinée 77,1 13,3 2,4 0,2 5,9 1,1 0 100 

Mauritanie 91,6 4,1 1,4 0,1 2,6 0,3 0 100 

Niger 72,6 14,3 3,6 0,2 7,4 1,8 0 100 

Sénégal 85,1 5,9 2,1 0,1 6,1 0,8 0 100 

Autre Afrique 85,6 5,2 2 0,2 6,5 0,6 0 100 

Amérique 45,3 7 5,4 0,2 41,5 0,6 0 100 

Asie 67,5 9,2 7,4 0,9 14,5 0,5 0 100 

Europe 86,8 4,6 2,3 0,1 5,6 0,7 0 100 

Océanie 71,4 14,3 0 0 14,3 0 0 100 

Total 87,2 6 2 0,1 4,2 0,5 0 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.4.3. Structure par âge et sexe 

 
Graphique 3.14 : Emigrants internationaux selon l'âge et le sexe 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT
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Graphique 3.15 : Pyramide des âges des émigrants internationaux. 

 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.4.4. Lieux de départ des émigrants 

Lô®migration internationale touche toutes les r®gions du Mali. La r®gion de Kayes, r®gion de climat rude, à elle 

seule compte environ 29% de ces migrants. Mopti vient en deuxième position après Kayes.  

Le milieu rural est le grand pourvoyeur dô®migrants dans lôensemble avec une proportion de 80,4% contre 

19,6% en milieu urbain. Ce r®sultat r®v¯le que les populations rurales optent plus pour lô®migration que celles 

du milieu urbain.   

Le m°me constat sôobserve dans toutes les r®gions o½ plus des trois-quarts des candidats ¨ lô®migration 

relèvent de la campagne. Seules les régions de Gao et Kidal ont des proportions significatives issues du 

milieu urbain (24,3% et 44,1%). Lô®migration internationale partant des campagnes est particuli¯rement tr¯s 

forte dans les régions de Koulikoro (97,3%), Tombouctou (96,7%), Mopti (95,2%), Ségou (93,8%), Sikasso 

(90,9%) et Kayes (89,3%). Il sôagit ici dôanalyser les r®gions de d®part des émigrés internationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3
0 

2
8 

2
6 

2
4 

2
2 

2
0 

1
8 

1
6 

1
4 

1
2 

1
0 8 6 4 2 0 2 4 6 8 1
0 

1
2 

1
4 

1
6 

1
8 

00-04 

10-14 

20-24 

30-34 

40-44 

50-54 

60-64 

70-74 

80+ 

Féminin 

Masculin 



 

 

52 

 

Tableau 3-25 : Répartition des émigrants internationaux par régions de départ selon le milieu 
 

Région de départ  Urbain Rural Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

 

Kayes 3 305 10,7 27 567 89,3 30 872 100 

Koulikoro 427 2,7 15 490 97,3 15 917 100 

Sikasso 1 106 9,1 11 057 90,9 12 163 100 

Ségou 483 6,2 7 342 93,8 7 825 100 

Mopti 867 4,8 17 220 95,2 18 087 100 

Tombouctou 160 3,3 4 740 96,7 4 900 100 

Gao 909 24,3 2 829 75,7 3 738 100 

Kidal 60 44,8 74 55,2 134 100 

Bamako 13 680 100 0 0 13 680 100 

Total 20 997 19,6 86 319 80,4 107 316 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

Le milieu rural est fortement impliqué dans cette expatriation avec des proportions supérieures à 90%. 

 

Graphique 3.16 : Répartition des émigrants internationaux selon le milieu 

 

Source: RGPH 2009-INSTAT 

 

3.4.5. Destinations des émigrés 

Cette analyse renseigne sur les principales destinations des émigrés maliens. Les destinations privilégiées de 

lô®migration malienne demeurent la C¹te dôivoire et lôEurope, ce qui est prouvé par les différents recensements 

et autres ®tudes sp®cifiques (Ciss® 2009).  Cette situation peut sôexpliquer par les opportunit®s de travail en 

Europe ; pour la C¹te dôIvoire non seulement par les opportunit®s de travail, mais aussi par lôhistoire, le 

partage des mêmes aires culturelles, linguistiques, de production agricoles et par la proximité frontalière. En 

effet la C¹te dôIvoire a longtemps servi de destination pour les travailleurs des pays voisins enclavés que sont 

le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La ru®e vers lôEurope, consid®r®e du reste comme un eldorado par une 

jeunesse en perte dôespoir pour un avenir meilleur, expliquerait la position quôoccupe lôEurope en tant que 

destination de ces émigrants. Les proportions des émigrants internationaux vers des destinations lointaines 

(hors continent) sont faibles. 
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Tableau 3-26 : Répartition des émigrés selon les pays de destinations déclarés 

Pays de destination Effectif % 

 Burkina Faso 1 757 1,6 

Congo-Brazzaville 4 106 3,8 

Côte d'Ivoire 34 268 31,9 

Gabon 6 638 6,2 

Guinée 1 225 1,1 

Mauritanie 5 685 5,3 

Niger 1 240 1,2 

Sénégal 6 553 6,1 

Autre Afrique 16 853 15,7 

Amérique 1 639 1,5 

Asie 608 0,6 

Europe 21 299 19,8 

Océanie 7 0 

ND 5 615 5,2 

Total 107 493 100 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

 

3.4.6. Lõ®migration r®cente 

Les émigrés récents seront obtenus non pas par le croisement des variables lieu de résidence en 2008 et 

celui en 2009, mais par lôexploitation des variables de la section « Emigration » du questionnaire. Lô®migration 

internationale r®cente semble °tre lôaffaire des hommes (91.2%). La situation r®cente de lô®migration montre 

que les destinations C¹te dôIvoire et Europe présentent les plus fortes proportions de ces émigrants et cela 

pour tous les groupes dô©ges.  

 
Tableau 3-27 : Répartition (en %) des émigrants internationaux récents par pays de destination selon le sexe 
 

Pays de destination Masculin Féminin Total 

 

Burkina Faso 73,3 26,7 100,0 

Congo-Brazzaville 93,3 6,7 100,0 

Côte d'Ivoire 89,6 10,4 100,0 

Gabon 95,8 4,2 100,0 

Guinée 86,3 13,7 100,0 

Mauritanie 94,6 5,4 100,0 

Niger 85,2 14,8 100,0 

Sénégal 92,5 7,5 100,0 

Autre Afrique 93,0 7,0 100,0 

Amérique 76,1 23,9 100,0 

Asie 83,5 16,5 100,0 

Europe 92,6 7,4 100,0 

Océanie 71,4 28,6 100,0 

Total 91,2 8,8 100,0 

Source : RGPH 2009, INSTAT 

Ce d®s®quilibre num®rique en faveur des hommes sôexplique dôune part par une moindre mobilit® des 

femmes. Mais, de plus en plus, les femmes tentent lôaventure dans les m°mes conditions difficiles que les 

hommes (Findley 1991 ; Traor® et Bocquier 2001) pour une conqu°te dôautonomie ®conomique et de 

consolidation de leur capital social (Cissé F., 2005).  






















































































































































































