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AVANT -PROPOS ET REMERCIEMENTS 

Le QUIBB (Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être) est une enquête auprès 

des ménages, initiée par la Banque Mondiale, soutenue par lôEtat et dôautres partenaires 

techniques et financiers. Il a pour objectif principal lô®laboration des indicateurs pour la 

formulation, le suivi des politiques, programmes et projets de développement pour 

lôam®lioration des conditions de vie des m®nages. 

La réalisation de lôenqu°te QUIBB 2015 intervient après la deuxième enquête QUIBB 2011 

dont les résultats ont permis dô®tablir le profil de pauvret® du Togo, et de produire des 

indicateurs essentiels pour la formulation et lôadoption du DSRP complet et sa mise en îuvre. 

Cette deuxième édition permettra de produire non seulement des indicateurs de référence pour 

les Objectifs de Développement Durable (ODD), mais aussi de disposer des indicateurs de bien-

être des populations pour appr®cier leur ®volution entre 2011 et 2015 ainsi quôune ®valuation 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dont lô®ch®ance est courant lôann®e 

de lôenqu°te. Lôenqu°te QUIBB 2015 sôest d®roulée du 15 Août au 05 Septembre 2015 grâce à 

lôappui financier et technique du Gouvernement Togolais et des partenaires au d®veloppement 

tels que la Banque Mondiale, lôUnion Europ®enne, le PNUD et lôUNICEF. 

Ce rapport présente les r®sultats de lôenqu°te QUIBB 2015 et sera suivi dôune analyse 

approfondie des différents thèmes abordés. Ces résultats fournissent des données actuelles sur 

les indicateurs de conditions de vie des ménages et sur les indicateurs dôacc¯s, dôutilisation et 

de satisfaction par rapport aux principaux services sociaux et économiques ; les principaux 

indicateurs de base relatifs ¨ lôalphab®tisation des adultes, ¨ lô®ducation des jeunes, ¨ la sant®, 

¨ lôacc¯s ¨ lôeau potable, ¨ lôemploi, ¨ la perception de la situation ®conomique des m®nages et 

aux indicateurs de base sur la pauvreté. 

Au terme de cette enquête qui vient enrichir la banque de données sur les conditions de vie des 

ménages au Togo, lôInstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques et 

Démographiques (INSEED) tient à adresser ses sincères remerciements : 

¶ au Gouvernement Togolais, aux partenaires techniques et financiers tels que la Banque 

Mondiale, lôUnion Europ®enne, le PNUD et lôUNICEF pour toutes les ressources mises à la 

disposition de lôINSEED pour la r®alisation et le succès de cette enquête ; 

¶ aux consultants nationaux et ¨ lôassistant international dont les expertises ont été 

déterminantes pour la réalisation de cette enquête ; 
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¶ au personnel dôencadrement technique pour tous les efforts consentis pour le succ¯s de 

lôop®ration ; 

¶ aux autorités administratives et traditionnelles qui, par la sensibilisation et la 

mobilisation, ont facilité lôadh®sion de la population ¨ lôop®ration ; 

¶ aux chefs de m®nage s®lectionn®s dont lôenti¯re collaboration a facilit® la collecte des 

données sur le terrain ; 

¶ aux agents de terrain, pour le sérieux dont ils ont faits preuve durant toute la phase de 

collecte. 

LôInstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques espère que 

les informations obtenues à partir de cette enquête QUIBB 2015 seront judicieusement 

exploitées par les planificateurs, chercheurs, décideurs politiques et autres utilisateurs. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Lôenqu°te QUIBB (Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être) a pour objectif 

principal la production dôindicateurs r®cents et fiables pour alimenter la SCAPE, évaluer les 

progrès réalisés dans la mise en îuvre des OMD, constituer des données de référence pour les 

ODD et satisfaire les besoins des partenaires au développement. Les principaux résultats de 

cette enquête sont consignés dans cette partie et concernent les indicateurs relatifs à 

lôalphab®tisation des adultes, ¨ lô®ducation des jeunes, à la santé, à lôemploi, ¨ la situation 

économique des m®nages, ¨ lôacc¯s aux infrastructures de base et ¨ lôhabitat. 

 

¶ ÉDUCATION ET ALPHABÉTISATION  

Le taux dôalphab®tisation des adultes au niveau national est de 63,3%. Ce taux montre quôau 

Togo, plus de la moitié de la population est alphabétisée. Selon le milieu de résidence, la 

population urbaine (79,8%) est plus alphabétisée que la population rurale (49,2%). De plus, les 

hommes sont plus alphabétisés (76,7%) que les femmes (51,0%). 

Le taux net de fréquentation scolaire au primaire (84,8%) a progressé par rapport aux résultats 

obtenus lors du QUIBB 2011 (81,8%). Quel que soit lô©ge, les garons (86,3%) ont un taux net 

de fréquentation primaire plus élevé que les filles (83,6%). Ce taux est nettement plus élevé en 

milieu urbain (91,4%) quôen milieu rural (81,5%). Par rapport à 2011, le taux de scolarisation 

a augmenté quel que soit le milieu de résidence. En 2011, il était de 88,3% en milieu urbain 

contre 78,8% en milieu rural. 

Au niveau du secondaire, le taux net de scolarisation (TNS) est de 49,1 %. Il est plus élevé chez 

les garçons (55,2%) que chez les filles (42,0%). Le niveau de scolarisation au secondaire est 

faible en milieu rural (39,3%) par rapport à celui du milieu urbain (63,0%). 

Le taux dôaccès au primaire est appréciable (90,6%) et cela quel que soit le milieu de résidence. 

Il est de 95,6% en milieu urbain et 80,6% en milieu rural. 

Le taux dôacc¯s au secondaire est tr¯s faible par rapport ¨ celui enregistr® au primaire et se 

chiffre à 63,8%. La différence est importante entre le milieu urbain (85,3%) et le milieu rural 

(44,1%). 

Un peu moins de quatre élèves sur dix (36,4%) du cours primaire ne sont pas satisfaits des 

prestations de services fournis. Selon le milieu de résidence, près de 47,6% des élèves en milieu 

urbain et 28,4% en milieu rural ne sont pas satisfaits. La principale raison de non satisfaction 

évoquée est lôeffectif pl®thorique des classes (31,8%). Les autres motifs de non satisfaction 
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concernent la m®diocrit® de lôenseignement (17,5%), le mauvais état des infrastructures 

scolaires (11,4%), le manque de livres (10,0%). 

Au niveau du secondaire, près de 59,5% des élèves ne sont pas satisfaits des services fournis 

(75,3% en milieu rural et 61,3% en milieu urbain). Les principales raisons dôinsatisfaction sont 

les mêmes que celles évoquées au niveau primaire. 

 

¶ SANTÉ 

Au cours des quatre derni¯res semaines qui ont pr®c®d® lôenqu°te, 23,9% de la population a été 

malade ou blessée. Ce taux a légèrement augmenté par rapport à celui de 2011 où il était de 

20,6%. La première cause de morbidité est le paludisme (56,5% de la population ont souffert 

de paludisme). La proportion des personnes malades ou blessées est moins élevée en milieu 

urbain (22,1%) quôen milieu rural (25,1%). 

La proportion des personnes nôayant pas consult® un service de sant® est de (37,3%). 

Le taux dôacc¯s de la population aux structures sanitaires est de 68,9%. Ce taux est de 86,2% 

en milieu urbain et de 53,0% en milieu rural. 

 

¶ EMPLOI  

Au cours des sept derniers jours qui ont pr®c®d® lôenqu°te, 76,8% dôactifs ont particip® ¨ la 

production des biens et services et 23,2% dôactifs nôont pas travaill®. Selon le milieu de 

r®sidence, la proportion dôactifs occup®s est de 68,4% en milieu urbain contre 84,4% en milieu 

rural. 

Le chômage touche 3,4% de la population active. Selon les milieux de résidence, le taux de 

chômage est plus que le quadruple en milieu urbain 6,2% quôen milieu rural 1,3%. 

Contrairement à la situation en 2011, au niveau du sexe, les hommes sont plus à la proie du 

chômage 4,0% que les femmes 2,7%. 

Au niveau des branches dôactivit®s, les r®sultats r®v¯lent que la branche agriculture, ®levage et 

sylviculture emploie plus que les autres branches. Un peu plus de la moitié (54,1%) de la 

population occupée travaille dans cette branche suivi du commerce (15,2%). 

Le taux de sous-emploi au niveau national est de 24,9%. Selon le sexe, les hommes sont plus 

en situation de sous-emploi 25,8% que les femmes 24,1%. Le taux de sous-emploi est moins 

élevé en milieu rural (22,9%) quôen milieu urbain (27,7%). 
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¶ HABITAT  

Selon les r®sultats de lôenqu°te, 34,1% des ménages sont propriétaires de leur logement dont 

seulement 3,0% possèdent un titre foncier. La proportion des ménages locataires est de 26,1%. 

Les ménages qui sont logés dans des maisons familiales représentent 37,9%. En milieu rural, 

près de 48,7% des ménages sont propriétaires de leur logement contre seulement 18,1% en 

milieu urbain. Le milieu urbain se caractérise aussi par une forte proportion de locataires 49,9%. 

Au niveau de la principale source dô®nergie utilis®e pour faire la cuisine, les donn®es de 

lôenqu°te r®v¯lent que sur le plan national 50,4% des ménages utilisent le bois de chauffe et 

40,2% le charbon de bois. La plupart des ménages vivant en milieu rural utilisent le bois de 

chauffe pour la cuisine 86,9% alors que les ménages urbains utilisent principalement le charbon 

de bois 71,4%. 

Entre 2011 et 2015, il est not® une augmentation de lôutilisation des sources de combustibles 

modernes pour la cuisson surtout dans le Grand Lomé. En effet, au niveau national, 7,7% des 

m®nages utilisent le gaz comme principale source dô®nergie pour la cuisson contre 4,4% en 

2011. Cette proportion est de 21,7% en 2015 dans le Grand Lomé, contre 15,0% en 2011. 
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Introduction 

La mise en place des strat®gies de d®veloppement requiert lôidentification des difficult®s r®elles. 

Le Togo, pour sôaffirmer dans ce sens initie des nouveaux programmes de d®veloppement. Pour 

mener à bien ces programmes, lôInstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

et Démographiques (INSEED) fournit des informations nécessaires à la gestion économique et 

sociale du pays. Côest dans cette optique quôelle met en îuvre le Questionnaire Unifié des 

Indicateurs de Base du Bien-être (QUIBB) au cours de lôann®e 2015 pour collecter des 

informations n®cessaires ¨ lôidentification de groupes cibles et surtout pour fournir des 

indicateurs de base de bien-être en vue de faire le suivi des programmes de développement. 

Fort de ce constat, il convient de disposer de statistiques fiables sur les conditions de vie des 

ménages, liées aux questions de genre. A cet effet, le Togo a organisé sous la conduite de 

lôINSEED le QUIBB-2015. En r®alit®, lôobjectif principal de cette enqu°te nôest pas de collecter 

simplement des donn®es aupr¯s des m®nages mais dôorienter lôattention des d®cideurs 

politiques et des partenaires au développement vers un certain nombre de problèmes à résoudre, 

notamment vers lôam®lioration des services sociaux de base. 

Pour y parvenir, le pr®sent rapport sôarticule autour de plusieurs points. Selon les objectifs visés, 

ce rapport aborde dix (10) chapitres qui portent sur les résultats saillants des principaux thèmes 

abordés par la dite enquête. Après avoir développé au chapitre I les principales caractéristiques 

sociodémographiques des chefs de ménage, les principaux indicateurs sur lô®ducation et lô®tat 

de santé de la population résidant au Togo feront respectivement lôobjet des chapitres II et III . 

Le niveau de participation de la population active à la création de richesse et les avoirs des 

ménages à savoir la possession des terres, du bétail, des biens durables etc. sont étudiés dans 

les chapitres IV et V. Le chapitre VI aborde le sujet de lôhabitat et lôacc¯s aux services sociaux 

de base. La question du genre constitue le chapitre VII. Lôanalyse sur les d®penses de 

consommation et la pauvreté subjective, les éventuels chocs survenus et les stratégies 

développées par les ménages pour survivre face à ces chocs et les indicateurs sur le problème 

de la sécurité alimentaire sont retracés dans le chapitre VIII, le chapitre IX et le chapitre X. 
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DÉFINITION DES CONCEPTS 

Dans le souci de préciser le contexte et de définir le champ de chaque indicateur calculé, un 

rappel des diff®rents concepts de base utilis®s dans le cadre de lôenqu°te QUIBB 2015 sôav¯re 

important. 

Ces définitions ont pour but dôaider lôutilisateur du rapport de cette enqu°te. 

I.1 MÉNAGE ET CHEF DE MÉNAGE 

Le ménage est un ensemble de personnes apparentées ou non, partageant les mêmes repas, 

reconnaissant lôautorit® dôun m°me individu appel® ç Chef de M®nage è et dont les ressources 

ou les dépenses sont généralement communes. Elles habitent le plus souvent sous le même toit, 

dans la même cour ou la même concession. 

I.2 GROUPE SOCIO ï ÉCONOMIQUE 

Le groupe socio-économique est défini pour les personnes de 15 ans ou plus par rapport à la 

situation dôoccupation au cours des sept derniers jours ou des douze derniers mois. 

Ce concept tient compte également du statut dans lôemploi. On distingue les catégories 

suivantes : 

Å Salarié du public 

Est considérée comme salarié du public, toute personne ayant un emploi permanent ou à durée 

détermin®e dans lôadministration publique ou dans une soci®t® dô®tat. 

Å Salarié du privé 

Est considérée comme salarié du privé, toute personne ayant un emploi permanent ou à durée 

déterminée dans une entreprise privée, une ONG, une association, un groupement, ou un 

ménage. 

Å Agriculteur indépendant 

Est considérée comme agriculteur indépendant, toute personne travaillant pour son propre 

compte dans lôagriculture, lô®levage ou la p°che. 

Å Autre indépendant 

Est considérée comme autre indépendant, toute personne travaillant pour son propre compte 

dans les secteurs autres que lôagriculture, lô®levage et la pêche. 
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Å Actif saisonnier 

Sont class®s dans cette cat®gorie, les travailleurs exerant une activit® qui ne se fait quô¨ 

certaines p®riodes de lôann®e ¨ lôexception des ind®pendants de lôagriculture, de lô®levage et de 

la pêche. 

Å Apprenti, aide familial, autre actif 

Il sôagit des personnes qui contribuent ¨ la production dôun service ou dôun bien marchand mais 

dont la contrepartie nôest g®n®ralement pas un salaire. 

Å Chômeur 

Est consid®r®e comme ch¹meur, toute personne dont lô©ge est compris entre 15 et 64 ans qui 

nôa pas travaill® pendant les sept derniers jours qui ont pr®c®d® lôenqu°te, qui a recherch® un 

travail pendant les sept derniers jours et qui est prête à travailler durant les quatre semaines 

suivant lôenqu°te. 

Å Inactif 

Est considérée comme inactif, toute personne nôayant pas exerc® une activit® au cours des sept 

derniers jours pr®c®dant lôenqu°te, qui nôa entrepris aucune initiative pour chercher du travail 

ou qui nôest pas pr°te ¨ travailler au cours des quatre semaines suivant lôenqu°te. 

I.3 SOUS-EMPLOI 

Le sous-emploi est défini pour les personnes âgées de 15 à 64 ans. Sont considérées comme 

étant en situation de sous-emploi les personnes qui ont travaillé au cours des sept jours qui ont 

pr®c®d® lôenqu°te et qui sont pr°tes ¨ prendre un travail supplémentaire au cours des quatre 

semaines suivant lôenqu°te. 

I.4 ACCĈS ê LôEAU 

Lôacc¯s ¨ lôeau est d®fini pour les m®nages qui ont une source dôapprovisionnement en eau ¨ 

moins de 30 minutes quel que soit le mode de transport utilisé. Cet indicateur est calculé pour 

lôeau ¨ usage domestique, lôeau de boisson et lôeau potable.  

Lôeau min®rale, lôeau provenant du robinet, du forage et de puits prot®g®s ou équipés de pompe 

est considérée comme eau potable. 
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I.5 ASSAINISSEMENT ET ÉNERGIE 

Å Sont considérées comme toilettes saines, les toilettes telles que les WC avec chasse 

dôeau et les fosses s¯ches. 

Å Le mode sain dô®vacuation des eaux us®es est d®fini pour les m®nages utilisant le réseau 

dô®gouts, les puisards et les puits perdus. 

Å Lô®lectricit® et les combustibles modernes tels que le pétrole, le gaz butane sont classés 

parmi les sources dô®nergie moderne pour la cuisson. 

I.6 SCOLARISATION ET ALPHABÉTISATION 

Å Le taux dôalphab®tisation est la proportion des individus ©g®s de 15 ans ou plus qui 

savent lire et écrire dans une langue quelconque. 

Å Lôacc¯s ¨ un ®tablissement scolaire est d®fini pour les ®l¯ves vivant dans des m®nages 

situés à moins de 30 minutes de cet établissement quel que soit le mode de transport utilisé. 

Å Le taux net de fréquentation (ou taux net de scolarisation) au primaire est la proportion 

des enfants ©g®s de 6 ¨ 11 ans fr®quentant lô®cole primaire au moment de lôenqu°te. 

Å Lôindicateur de satisfaction des ®l¯ves fr®quentant un ®tablissement scolaire est d®fini 

par la proportion dô®l¯ves nôayant relev® aucun probl¯me relatif ¨ lô®quipement ou au syst¯me 

scolaire. 

Å Le taux net de fréquentation (ou taux net de scolarisation) au secondaire est la proportion 

des enfants ©g®s de 12 ¨ 18 ans fr®quentant lô®cole secondaire au moment de lôenqu°te. Lô®cole 

secondaire comprend le premier cycle et le second cycle de lôenseignement. 

 

Le niveau dôinstruction est cat®goris® en cinq groupes : 

Å Primaire partiel : concerne les personnes qui nôont pas achev® le cycle primaire (CP1 au 

CM1) ; 

Å Primaire complet : concerne ceux qui ont achevé le cycle primaire (CM2) ; 

Å Secondaire partiel : concerne les personnes qui nôont pas achev® le cycle secondaire 

(classe de 6ème à la classe de 1ère) ; 

Å Secondaire complet : concerne ceux qui ont achevé le cycle secondaire (Terminale) ; 

Å Supérieur : concerne les personnes ayant atteint lôenseignement supérieur quel que soit 

le cycle. 
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I.7 SANTÉ 

Lôacc¯s aux services de sant® est d®fini pour les membres vivant dans des m®nages ¨ moins de 

30 minutes dôun ®tablissement de sant® quel que soit le mode de transport utilisé. 

Le taux de morbidité est la proportion des individus qui ont été malades ou blessés au cours des 

15 jours qui ont pr®c®d® lôenqu°te. 

Lôutilisation des soins de sant® concerne les personnes qui ont consult® un personnel de sant® 

au cours des 15 jours qui ont pr®c®d® lôenqu°te, quelle que soit la raison. 

La satisfaction par rapport aux services de santé est définie pour les personnes qui ont consulté 

un personnel de sant® au cours des 15 jours qui ont pr®c®d® lôenqu°te et qui nôont relev® aucun 

problème. 
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CHAPITRE I. CARACTERISTIQUES DES 

MENAGES ET DE LA POPULATION 

 

Cette section traite des caractéristiques sociodémographiques et économiques des ménages. Ces 

caract®ristiques portent sur le sexe et lô©ge moyen des chefs de ménages, la taille des ménages 

ainsi que le niveau dôinstruction, le groupe socio®conomique et la religion des chefs de m®nage. 

I.1 CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET 

CULTURELLES DES CHEFS DE MÉNAGE 

I.1.1 Sexe des chefs de ménage 

 

Près de trois quarts (74,2%) des ménages sont dirigés par des hommes ; le quart des ménages 

est dirigé par des femmes (Annexe 1.1). La proportion des ménages dirigés par des hommes est 

plus ®lev®e en milieu rural (75,1%) quôen milieu urbain (73,1%) ; elle est également plus élevée 

dans Grand Lomé (73,4%) que dans les autres milieux urbains (72,6%). 

Tableau I -I  : Répartition des chefs de ménages résidents selon le sexe par milieu et 

domaine de résidence 

Milieu de résidence 

  Homme Femme Total 

Urbain 73,1 26,9 100 

Rural 75,1 24,9 100 

Domaine 

Grand Lomé 73,4 26,6 100 

Autre Urbain 72,6 27,4 100 

Milieu Rural 75,1 24,9 100 

Ensemble 74,2 25,8 100 

 

I.1.2 État matrimonial des chefs de ménage 

 

La répartition des chefs de ménage selon le statut matrimonial montre que les chefs de ménage 

mariés occupent la proportion la plus élevée au niveau national. Ils représentent 71,5% dont 
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plus de la moitié, 54,4% sont mariés monogames et 17,0% sont mariés polygames (Annexe 

1.1). 

Suivant le milieu de résidence, on note également que les chefs de ménages mariés sont plus 

nombreux, aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Dans le milieu urbain, ils 

représentent 65,2% dont 54,4% de mariés monogames et 10,8% de mariés polygames et dans 

le milieu rural ils représentent 77,2% dont 54,5% de mariés monogames et 22,8% de mariés 

polygames. 

Dans Grand Lomé et les autres milieux urbains, les proportions de chefs de ménages mariés 

sont également les plus élevées avec respectivement 66,2% et 63,5%. 

Les tendances du statut matrimonial sont tr¯s disparates lorsquôon fait lôanalyse suivant le sexe 

des chefs de ménages : chez les chefs de ménages hommes, les mariés représentent 84,2% 

(67,4% de mariés monogames et 16,8% de mariés polygames) contre seulement 34,9% chez les 

chefs de ménage femmes (17,3% de mariés monogames et 17,6% de mariés polygames). Chez 

les chefs de m®nages femmes, côest le veuvage qui occupe le statut matrimonial le plus ®lev® 

avec une proportion de 42,2%. 

Les autres statuts matrimoniaux à savoir les veufs/veuves, jamais mariés et les 

divorcé(e)s/séparé(e)s sont en proportions faibles, suivant le milieu de résidence, le domaine de 

résidence ou le sexe (Annexe 1. 2). 

I.1.3 Niveau dôinstruction des chefs de m®nage 

Les chefs de m®nage qui nôont aucun niveau dôinstruction repr®sentent la plus grande 

proportion (31,6%) (Annexe 1.1). 

Cette tendance est particulièrement marquée en milieu rural où 47,0% des chefs de ménage 

nôont aucun niveau dôinstruction. Par rapport au sexe cette proportion de chefs de m®nage sans 

niveau dôinstruction sô®l¯ve ¨ 50,9% chez les femmes contre 25,2% chez les hommes. Dans le 

milieu urbain, la proportion de chefs de ménage qui nôont aucun niveau dôinstruction est plus 

faible. En effet, elle est environ deux fois plus élevée dans les autres milieux urbains (22,4%) 

que dans Grand Lomé (11,8%) (Annexe 1. 3). 

Dans le milieu urbain, côest le niveau dôinstruction secondaire partiel qui est le plus repr®sent® 

chez les chefs de ménages. Dans Grand Lomé et dans les autres milieux urbains, on note ainsi 

des proportions respectives de 41,7% et 32,1%. Par sexe, on observe 20,3% de chefs de 
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ménages féminins contre 31,1% chez les hommes qui ont un niveau dôinstruction secondaire 

partiel. 

Au niveau national, les chefs de ménages qui ont partiellement achevé le primaire et ceux qui 

ont complètement achevé le primaire représentent respectivement 16,3% et 11,3% de 

lôensemble. Les niveaux dôinstruction pour le sup®rieur et le secondaire restent faibles : les 

chefs de ménages ayant atteint le niveau supérieur représentent 6,6% et ceux ayant achevé le 

secondaire complet représentent 5,7%. Cette tendance est observée quel que soit le milieu de 

résidence, le domaine de résidence ou le sexe des chefs de ménages (Annexe 1.1). 

I.1.4 Groupe socio-économique des chefs de ménage 

Les chefs de ménage agriculteurs indépendants représentent la proportion la plus élevée au 

niveau national (32,7%). Ils sont suivis des salariés du privé (18,2%), des indépendants (17,0%) 

et des inactifs (12,5%). Les apprentis, aides familiaux et autres actifs représentent 7,8%, les 

salariés du public 5,6% et les chômeurs 2,5% (Annexe 1.1). 

Les agriculteurs indépendants représentent la majorité des chefs de ménages en milieu rural, 

plus de la moitié (55,8%). Les autres groupes représentent des proportions plus faibles. On note 

ainsi en milieu rural 13,9% de salari®s du priv® et 10,4% dôinactifs. En milieu urbain, les 

indépendants et les salariés du privé occupent les proportions les plus importantes des chefs de 

m®nages et repr®sentent chacun environ le quart de lôensemble. On note également 14,9% 

dôinactifs et 13,2% dôapprentis, aides familiaux et autres actifs. 

Lôanalyse des groupes socio®conomiques des chefs de m®nage suivant le sexe montre quôaussi 

bien chez les hommes que chez les femmes, les agriculteurs indépendants occupent les 

proportions les plus importantes, 34,5% et 27,4% respectivement. Les salariés du privé 

occupent la deuxième proportion la plus élevée chez les hommes (20,0%). Chez les femmes, 

les indépendants occupent la deuxième proportion la plus importante, 23,0% (Annexe 1. 5). 

I.1.5 Religion des chefs de ménage 

Au niveau national, la moitié des chefs de ménage (50,1%) pratique les religions chrétiennes. 

Ces religions sont dominantes dans tous les milieux et occupent des proportions respectives de 

71,4%, 55,5%, et 35,9% des chefs de ménages dans Grand Lomé, les autres milieux urbains et 

dans le milieu rural. Elles sont également dominantes aussi bien chez les chefs de ménages 



Caractéristiques des ménages et de la population 

QUIBB-TOGO 2015 14 

 

hommes que chez les chefs de ménage femmes où elles représentent respectivement 47,0% et 

50,1%. 

Dans le milieu rural, les religions traditionnelles sont également pratiquées par une grande 

partie des chefs de m®nages et repr®sentent 31,5% dôentre eux. Elles sont suivies par les 

religions musulmanes à hauteur de 20,4%. 

Dans Grand Lomé et dans les autres milieux urbains, les religions musulmanes sont les plus 

représentées chez les chefs de ménages après les religions chrétiennes. Elles occupent 

respectivement les proportions de 13,8% et 24,6%. 

Chez les chefs de ménage hommes et femmes les religions traditionnelles et musulmanes sont 

les plus pratiquées après les religions chrétiennes. 

Les autres types de religion sont pratiqués par 2,3% des chefs de ménage et 8,7% ne pratiquent 

aucune religion (Annexe 1. 4). 

I.1.6 Age moyen des chefs de ménage 

Lô©ge moyen des chefs de m®nage sur lôensemble du territoire est de 45,5 ans. Il est plus ®lev® 

en milieu rural (48,3 ans) quôen milieu urbain (42,5 ans). 

Dans Grand-Lom®, lô©ge moyen des chefs de m®nages est de 41,9 ans tandis quôil est de 43,4 

ans dans les autres milieux urbains. 

Lô©ge moyen des chefs de m®nages femmes est plus ®lev® que celui des chefs de m®nages 

hommes ; il est de 49,2 ans chez les femmes contre 44,2 ans chez les hommes. 

Tableau I -II  : Age moyen des 

chefs des ménages selon le milieu 

de résidence, le domaine et le 

sexe 

Ensemble 45,5 

Milieu de résidence 

Urbain 42,5 

Rural 48,3 

Domaine   

Grand Lomé 41,9 

Autre Urbain 43,4 

Milieu Rural 48,4 

Sexe   

Homme 44,2 

Femme 49,2 
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I.2 TAILLE DU MÉNAGE 

La taille moyenne des ménages au niveau national est de 4,7 personnes. Les ménages des 

milieux ruraux possèdent en moyenne plus de membres que ceux des milieux urbains. Ainsi, 

en milieu rural, la taille moyenne des ménages est de 5,3 personnes tandis quôen milieu urbain, 

elle de 4,1 personnes et précisément 4,0 personnes dans Grand Lomé et 4,2 personnes dans les 

autres milieux urbains. 

La taille moyenne des ménages dirigés par les hommes est de 5,1 personnes contre 3,7 

personnes pour les femmes. Selon le statut matrimonial, les ménages dont les chefs sont 

marié(e)s polygames possèdent la taille moyenne la plus élevée, 6,6 personnes. Cette taille 

moyenne est de 5,1 personnes pour les chefs de ménage mariés monogames, 3,6 personnes pour 

les veufs/veuves, 2,7 personnes pour les divorcés/séparés et 1,8 personnes pour les chefs de 

ménages jamais marié(e)s (Annexe 1. 7). 

En se r®f®rant lôAnnexe 1. 6, les ménages de 3 ou 4 personnes ont la proportion la plus élevée 

(28,4%), ils sont suivis des ménages constitués de 5 ou 6 personnes (25,8%), des ménages 

constitués de 1 ou 2 personnes (23,7%) et en dernière position, des ménages constitués de 7 

personnes ou plus (22,1%). 

I.3 LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE MENAGE 

Lôinformation sur le lien de parent® est ¨ lô®vidence essentielle pour lôanalyse des structures 

familiales et de la composition des ménages. Elle permet dôidentifier la relation qui unit chaque 

membre du ménage avec la personne qui a la première responsabilité de ce ménage. Le 

Graphique I-1 et lôAnnexe 1. 11 montrent que globalement, les ménages sont caractérisés par 

une structure de parenté dominée par les descendants en ligne directe (fils ou fille) avec une 

proportion de 47,5%. 

Un autre trait majeur relatif au lien de parenté concerne les chefs de ménage (21,0%) qui sont 

beaucoup plus représentés que les conjoints (13,6%). Ce phénomène est plus remarquable selon 

le milieu de résidence et le sexe. En effet, en milieu urbain les proportions sont de 24,2% pour 

le chef de ménage contre 13,4% pour le conjoint ; en milieu rural elles sont respectivement 

18,8% contre 13,7%. Le constat est le m°me lorsquôon sôint®resse aux r®sultats des diff®rents 
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domaines dô®tude avec des différences plus marquées dans Grand Lomé et Autres urbains 

comparativement au milieu rural. 

Lôanalyse par rapport au sexe du chef du m®nage se caract®rise par une très faible 

représentativité des conjointes et une forte proportion dôenfants dans les ménages dirigés par 

les hommes. Dans ceux dirigés par les femmes, la proportion des conjoints qui représente un 

peu plus du quart (26,5%) de la composition du ménage reste supérieure à celle du chef du 

ménage. 

Graphique I -1 : Répartition (%) des membres des ménages selon le lien de parenté avec le chef de 

ménage 

 

Hormis la proportion des petits-fils/filles et autre parent qui est de lôordre de 7%, les autres 

membres du m®nage comme les fr¯res et sîurs, dôune part et les p¯res ou m¯res dôautre part 

sont peu voire très peu présents dans les ménages. Il en est de même pour les personnes qui 

nôont aucun lien de parent® avec le chef du m®nage. 

Ces résultats révèlent que les liens qui unissent les membres du ménage sont essentiellement 

dôordre biologique ; le noyau familial représentant à lui seul 82,1% de la taille du ménage. 

I.4 REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE ET PAR 

SEXE  

La population du Togo pr®sente les caract®ristiques dôune population dite jeune (Graphique I-2 

et Annexe 1. 8). Outre la prépondérance de la population féminine par rapport à celle masculine 

(48,9% dôhommes pour 51,1% de femmes), la structure par âge met en évidence des poids 

importants de jeunes et dôadolescents (Annexe 1. 10). Les personnes de moins de 15 ans 
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représentent en effet 44,4% de la population avec peu de différence selon le sexe (45,3% 

dôhommes et 43,5% de femmes). Quant ¨ la population potentielle en ©ge de travailler (15-64 

ans), sa proportion sô®l¯ve ¨ 51,2% dont 51,6% pour les femmes contre 50,9% pour les hommes. 

Les résultats selon le milieu de résidence révèlent par ailleurs, une part relativement plus 

importante des personnes de moins de 15 ans en milieu rural par rapport à celle du groupe 

intermédiaire (15-64 ans). En milieu urbain par contre, la situation sôinverse ; les personnes des 

15-64 ans étant proportionnellement plus importantes. Dans cette structure, les personnes âgées 

de 65 ans et plus sont les moins représentées, les hommes âgés (3,9%) davantage que les 

femmes âgées (5,0%). Par ailleurs, il ressort que le milieu rural (5,6%) présente deux fois plus 

de personnes âgées que le milieu urbain (2,8%). 

Malgré la baisse1 constatée de la fécondité depuis déjà plusieurs années, la base élargie de la 

pyramide confirme le niveau encore élevé de fécondité au sein de la population togolaise. 

Graphique I -2 : Pyramide des âges de la population 

 

 

                                                
1 De de lôordre de 7% en 1988, le nombre moyen dôenfant par femme est pass® ¨ 5,4 en 1998 et se chiffre ¨ 4,8 en 

2013-2014 dôapr¯s les enqu°tes d®mographiques et de sant® r®alis®es au cours de ces derni¯res ann®es.  
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CHAPITRE II.  ÉDUCATION 

 

 

 

Il est abordé dans ce chapitre les thèmes suivants : lôalphab®tisation, la fr®quentation scolaire, 

le niveau dôinstruction de la population, lôaccessibilit® aux services éducatifs et la satisfaction 

des bénéficiaires du système éducatif. 

II.1 ALPHABETISATION  

 

On attend par alphabétisation, le fait de savoir lire et écrire une phrase dans une langue 

quelconque. Elle se rapporte généralement aux individus âgés de 15 ans ou plus dôune 

population donn®e. Les r®sultats issus de lôenqu°te QUIBB pr®sentent un taux dôalphab®tisation 

de 63,3% contre 60,3% en 2011. Ce taux présente toutefois des disparités selon différentes 

caractéristiques. 

Le Tableau II -I indique que les hommes sont plus alphabétisés que les femmes quel que soit le 

groupe dô©ge. Au niveau national, ce taux est de 76,7% pour les hommes et 51,0% pour les 

femmes. Selon le milieu de r®sidence, il ressort de lôAnnexe 2. 1 que la population urbaine est 

alphabétisée à 79,8% contre 49,2% en milieu rural. En considérant le milieu urbain, 

comparativement aux autres domaines dô®tude, Grand Lom® abrite 84,4% dôalphab®tis®s et 

72,2% pour le reste du milieu urbain. 

Tableau II -I: Taux d'alphabétisation (%) de la population par tranche d'âge et selon le sexe 

Sexe Masculin Féminin Ensemble 

  76,7 51,0 63,3 

Tranche d'âge       

15 -19 ans 91,9 87,4 89,9 

20 - 29 ans 86,0 62,6 73,2 

30 - 39 ans 75,1 49,5 61,1 

40 - 49 ans 72,6 40,3 56,2 

50 - 59 ans 67,2 32,9 50,1 

 60 ans ou plus   45,4 9,0 24,9 

 

Selon le groupe socio-économique (Annexe 2. 1), les taux dôalphab®tisation les plus ®lev®s sont 

observés au niveau des ménages dirigés par les salariés du public (97,4%), les chômeurs 

(82,7%) et les salariés du privé (74,3%). Le taux le plus faible est observé dans les ménages 

dirigés par les agriculteurs indépendants (49,6%). 
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II.2 NIVEAU DôINSTRUCTION DE LA POPULATION 

Par d®finition, le niveau dôinstruction est le niveau dôenseignement atteint par un individu. Dans 

le cadre de cette étude, trois niveaux ont été retenus : le niveau primaire, le niveau secondaire 

et le niveau sup®rieur auxquels sôajoute la modalit® sans niveau. 

Dans lôensemble, lôAnnexe 2. 5 r®v¯le que 24,6% de la population togolaise nôest pas instruite 

alors que parmi les instruits, ceux qui ont un niveau primaire représentent 44,0%, ceux du 

secondaire 28,0% et 3,4% ont un niveau supérieur. 

Selon le même tableau, la proportion des personnes sans niveau dôinstruction repr®sente 13,2% 

en milieu urbain contre 33,0% en milieu rural. Les individus du niveau primaire, secondaire et 

supérieur représentent respectivement 39,0%, 40,5% et 7,4% en milieu urbain et 47,8%, 18,8% 

et 0,4% en milieu rural. Contrairement aux autres villes, Grand Lomé renferme la plus forte 

proportion de la population du niveau secondaire et supérieur alors que les personnes de niveau 

primaire se concentrent en milieu rural. 

Selon le groupe socio-économique, la majorité des chefs de ménages salariés du public 

(59,20%) ont un niveau secondaire. Par contre, les inactifs (53,9%) et les agriculteurs 

indépendants (42,9%) ont un niveau primaire. 

Par rapport au sexe, on constate quôil y a plus de femmes sans niveau ou de niveau primaire 

alors quôelles sont moins repr®sent®es au secondaire et au niveau sup®rieur (Annexe 2. 5). 

II.3 FREQUENTATION SCOLAIRE  

Cette partie aborde la fréquentation scolaire pour les cycles primaire et secondaire avec des taux 

de scolarisation pour chaque niveau. 

II.3.1 Enseignement primaire 

Lôenseignement primaire concerne les enfants dô©ge compris entre 6 et 11 ans. Pour cette 

tranche de la population, lôAnnexe 2. 1 fait ressortir que dans lôensemble, 84,8% de ces enfants 

sont ¨ lô®cole primaire ; 91,4 en milieu urbain et 81,5 en milieu rural. A Lomé et dans les autres 

villes, les taux de fréquentation sont respectivement 91,2% et 91,9%. Par ailleurs, en 2015, on 

retrouve plus de garons (86,3%) que de filles (83,6%) ¨ lô®cole primaire. 
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II.3.2 Enseignement secondaire 

Pour ce type dôenseignent, la population de r®f®rence est celle ©g®e de 12 ¨ 18 ans. Par rapport 

¨ lôenseignement primaire, le taux de fr®quentation au secondaire est plus faible. Il est de 49,1% 

dans lôensemble, de 63,0% en milieu urbain et 39,3% pour le milieu rural (Annexe 2. 1). Ce 

taux est plus élevé dans Grand Lomé (65,6%) que dans les autres villes (58,9%). Selon le sexe, 

le taux de fréquentation au secondaire est de 55,2% pour les garçons et de 42,0% pour les filles. 

II.3.3 Les raison de non fréquentation  

Dans lôAnnexe 2. 3, sont compilées les raisons avanc®es par les enfants qui nô®taient pas inscrits 

¨ lô®cole lors de la collecte de donn®es. Sur le plan national, 35,3% des enfants ont déclaré avoir 

abandonn®, 17,7% ont ®voqu® le manque de soutien ou les frais dô®colage trop cher et pour 

14,9% dôenfants le travail est la raison de leur non fr®quentation. Une proportion non 

n®gligeable (5,6%) pense que lô®cole est inutile ou ne présente aucun intérêt. On note aussi que 

4,3% dôenfants ont arr°t® les ®tudes pour de raisons de grossesse et 3,1% pour des raisons de 

mariage. Maladie ou handicap est cit® par 5,5% dôenfants comme la raison de non fr®quentation. 

On observe toutefois des disparit®s selon le sexe, le milieu de r®sidence, le domaine dô®tude ou 

encore le groupe socio-économique. 

II.4 TYPE DôECOLES FREQUENTEES 

 

Il se dégage de lôAnnexe 2. 4 que les écoles et universités publiques sont plus fréquentées que 

les autres types. En effet, les résultats dudit tableau montrent que 71,1% dô®l¯ves et ®tudiants 

®taient inscrits dans les structures dôenseignement publiques, 12,9% dans les structures privées 

confessionnelles, 14,5% dans les écoles privées laïques et 1,4% dans les écoles 

communautaires. Le m°me tableau indique que 85,7% dô®l¯ves du milieu rural fr®quentent les 

écoles privées contre 51,3% en milieu urbain. Dans Grand Lomé, cette proportion est de 38,3% 

et de 71,5% dans les autres milieux urbains. Ces résultats illustrent fort bien la présence des 

structures privées à Lomé et dans les grandes villes comparativement au milieu rural. 
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II.5 ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 

II.5.1 Acc¯s ¨ lô®cole primaire 

Sur le plan national, 90,6% dôenfants ont acc¯s ¨ lô®cole primaire comme lôindique lôAnnexe 2. 

1. Les taux dôacc¯s selon le milieu de r®sidence est 95,6% pour le milieu urbain et de 80,6% en 

milieu rural. A Lom®, tous les enfants sans exception ont acc¯s ¨ lô®cole primaire alors que dans 

les autres villes le taux dôacc¯s ¨ lô®cole primaire est de 88,1%. 

II.5.2 Acc¯s ¨ lô®cole secondaire 

Sur le plan national, le taux dôaccès au secondaire est de 63,8% (Annexe 2. 1). Ce taux présente 

des disparités entre les milieux de résidence. Il est de 44,1% en milieu rural et près du double 

(85,3%) en milieu urbain. Dans Grand Lom®, tous les ®l¯ves ont acc¯s ¨ lô®cole secondaire 

contre 60,1% dans les autres milieux urbains. 

II.6 SATISFACTION PAR RAPPORT AUX SERVICES 

Dô£DUCATION 

La satisfaction concerne les élèves qui fréquentent actuellement lô®cole et qui nôont relev® 

aucune raison dôinsatisfaction relative aux services dô®ducation dont ils b®n®ficient. 

II.6.1 Satisfaction par rapport aux services dô®ducation au primaire 

Le niveau de satisfaction pour les services dô®ducation au primaire est très satisfaisant. En effet, 

sur le plan national, six élèves sur dix (63,6%) sont satisfaits de ces services. Ce niveau de 

satisfaction est plus ®lev® dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Alors quôil est de 

52,4% dans le Grand Lomé, et 53,5 dans les autres villes, le niveau de satisfaction sô®l¯ve ¨ 

71,6% dans le milieu rural. Par rapport au groupe socio-économique, on observe que les salariés 

du public sont tous satisfaits des services dô®ducation au primaire alors que ceux du priv® ne le 

sont quô¨ 32,5%. Par rapport au sexe, le niveau de satisfaction est de 59,7% chez les garçons et 

de 68,2% chez les filles. 
 

II.6.2 Satisfaction par rapport aux services dô®ducation au secondaire 

 

Pour le cycle secondaire, le niveau de satisfaction des services est plus faible et se situe autour 

de 30,5% au niveau national. Dans les milieux urbain et rural, les niveaux sont respectivement 
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de 38,7% et de 24,6%. A Lomé, il se situe à 38,1% alors quôil est 39,6% dans les autres villes. 

Alors que les salariés du public ne sont pas du tout satisfaits des services au niveau secondaire, 

ceux du privé estiment à 46,2% quôils le sont. Par rapport au sexe, 34,9% des hommes d®clarent 

être satisfaits tandis que seulement 25,4% des femmes le sont. 
  

II.6.3 Raisons dôinsatisfaction par rapport aux services dô®ducation 

 

Pour exprimer leur insatisfaction des services offerts dans les écoles, les élèves ont évoqué 

quelques raisons qui sont r®sum®es dans lôAnnexe 2. 2. De ce tableau, il ressort que les 

principales raisons dôinsatisfaction des ®l¯ves sont : lôeffectif pl®thorique des classes (31,8%), 

lôenseignement m®diocre (17,5%), mauvais état des infrastructures (11,4%), manque de 

livres/fournitures (10,0%), Manque d'enseignants (7,6%) et lôabsence ou mauvais ®tat des 

toilettes (6,2%). 

Il se d®gage du m°me tableau que selon le milieu de r®sidence, lôeffectif pl®thorique et 

enseignement m®diocre constituent les principales raisons dóinsatisfaction des ®l¯ves. 
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CHAPITRE III. : SANTÉ 

Dans ce chapitre, il sera question de présenter la situation actuelle de la morbidité, du handicap, 

de lôacc¯s des personnes aux services de sant®, de lôutilisation des services de sant® tout en 

mettant lôaccent sur le niveau de satisfaction des populations ¨ ces services. 

III.1  MORBIDITÉ 

Le taux de morbidité est la proportion de la population qui a été malade ou blessée au cours des 

4 derni¯res semaines qui ont pr®c®d® lôenqu°te. Lôanalyse de la morbidit® de la population 

révèle que, sur le plan national, 23,9% de la population a été malade ou blessée au cours des 

quatre derni¯res semaines qui ont pr®c®d® lôenqu°te (Tableau III -I). Cette proportion est 

supérieure à celle de 2011 qui était de 20,6%. Les disparités entre les milieux de résidence se 

font ressentir. En effet, la proportion des malades ou blessés est plus faible en milieu urbain 

(22,1%) quôen milieu rural (25,1%), inversant les tendances de 2011 entre ces deux milieux de 

résidence. 

Par rapport aux domaines sur lesquels ont porté la collecte des données, le taux de morbidité 

est plus faible dans Grand Lomé (18,9%) que les autres domaines. De plus, on observe que le 

milieu urbain (27,1%) sans Grand Lomé a un taux plus élevé que la partie rurale du territoire 

(25,1%). 

Quel que soit le milieu de résidence et le domaine dô®tude consid®r®, la proportion des femmes 

malades est plus élevée que celle des hommes malades. 

LôAnnexe 3. 1 révèle que le paludisme reste la première cause de morbidité (56,5%) sur le plan 

national, et ceci quels que soient le milieu de r®sidence, le sexe ou le groupe dô©ge. Les maux 

de ventre (10,9%) et les blessures/traumatisme (5,1%) viennent en deuxième et troisième 

position parmi les causes de morbidité citées par la population. Ces trois premières causes 

touchent plus les enfants de moins de 5 ans que les autres groupes dô©ge, ceci quel que soit le 

sexe.  
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Tableau III -I : Répartition (%) des personnes malades selon le sexe par domaine et milieu de résidence 

  
Sexe 

Homme Femme Total 

Ensemble 22,6 25,1 23,9 

Milieu de 

résidence 
  

Urbain 20,7 23,4 22,1 

Rural 23,9 26,2 25,1 

Domaine   

Grand Lomé 17,1 20,7 18,9 

Autre Urbain 26,4 27,7 27,1 

Milieu Rural 23,9 26,2 25,1 

  

III.2   HANDICAP 

Est en situation de handicap toute personne atteinte dôincapacit® physique ou mentale. 

Lôanalyse des r®sultats de lôenqu°te indique que 2,2% de la population souffre dôun handicap 

contre 1,5% en 2011 (Annexe 3. 2). Au sein de cette proportion, les handicapés des membres 

inférieurs sont les plus nombreux avec une proportion de 34,2% suivi des Mal/Non-voyants 

(15,6%), des malades mentaux (11,1%) et des handicapés des membres supérieurs (8,8%). 

Quant aux autres types dôhandicaps, ils repr®sentent 25,6% de cette sous population 

dôhandicapés. 

La proportion des handicapés en milieu urbain (2,2%) ne diffère pas de celle du milieu rural 

(2,2%). Lôanalyse montre que quel que soit le milieu de r®sidence ou le domaine dô®tude 

considéré, la proportion des handicapés des membres inférieurs est très élevée par rapport aux 

autres handicaps. Les malades mentaux et les sourds-muets constituent le deuxième groupe 

dôhandicap®s respectivement dans Autre urbain (30,5%), Grand Lom® (15,0%) et rural (11,7%). 

Les r®sultats de lôanalyse de la situation dôhandicap au sein du groupe socio-économique 

montre que les inactifs (4,0%) sont les plus nombreux ¨ °tre en situation dôhandicap. 

Lôanalyse selon le sexe montre que les hommes sont plus en situation de handicap des membres 

inférieurs (40,7%) et Malade mentale (15,3%) que les femmes (respectivement 28,1% et 7,2%). 

Mais quant aux Mal/Non-voyant et aux handicapés des membres supérieurs, la situation est 

invers®e. Les r®sultats de lôAnnexe 4. 3 par type de handicap montrent que les tendances restent 



Santé 

QUIBB-TOGO 2015 27 

 

inchang®es quels que soient lôanalyse suivant le niveau dôinstruction, lô®tat matrimonial et le 

groupe dô©ge. 

III.3  ACCÈS GÉOGRAPHIQUE AUX SERVICES DE SANTÉ 

 

Lôacc¯s g®ographique des ménages aux services de santé est assuré lorsque ceux-ci mettent 

moins de 30 minutes pour accéder au centre de santé le plus proche à pied ou par un moyen de 

transport. Lôanalyse de lôAnnexe 3. 3 montre que cet indicateur au plan national est de 68,9% 

(contre 66,8% en 2011). On observe une disparité entre les milieux de résidence. En effet, le 

taux dôacc¯s aux services de sant® est de loin plus ®lev® en milieu urbain (86,2%) quôen milieu 

rural (53,0%). Ce grand ®cart sôexplique par le fait que le milieu urbain concentre ¨ lui seul la 

plupart des centres de sant® (Lôacc¯s dans Grand Lom® ®tant pratiquement assur® pour tous les 

ménages). 

Par rapport aux groupes socio-économiques, les agriculteurs indépendants, pour la plupart 

résidant dans le milieu rural, est le groupe dans lequel le taux dôacc¯s est faible (51,1%). Il en 

est de m°me pour les m®nages dirig®s par un chef de niveau dôinstruction inf®rieur. Ainsi, les 

ménages dirig®s par des chefs sans niveau dôinstruction (59,1%) et les personnes de niveau 

primaire (65,1%) sont généralement les ménages qui vivent loin des services de santé que les 

autres ménages. 

Lôanalyse de la satisfaction ¨ lôutilisation des services de santé révèle que sur le plan national 

91,6% des personnes malades ou blessées ayant consulté un centre ou un praticien de santé sont 

satisfaits des soins ou des conseils reus. Lô®cart entre le milieu urbain (90,0%) et rural (92,6%) 

est faible. Suivant le groupe socio-économique, les autres actifs (79,0%) et les apprentis, aides 

familiaux (88,3%) sont les groupes dans lesquels la satisfaction aux services reçus est moins 

®lev®e. Les personnes de niveau dôinstruction ®lev® ont tendance ¨ moins apprécier les soins 

qui leur sont administrés. 

 

III.4   UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

Sur le plan national, 62,7% (contre 66,2% en 2011) des personnes malades utilisent les centres 

de santé ou ont consulté un praticien de santé. Cette proportion est de 62,0% en milieu urbain 

contre 63,1% en milieu rural (Annexe 3. 3). Dans les autres villes du pays autres que Grand 
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Lomé, la proportion des malades qui utilisent les centres de santé reste un peu plus faible par 

rapport ¨ lôensemble du pays et se situe ¨ 61,5%. 

Suivant le groupe socio-économique, trois personnes sur quatre (75,5%) des salariées du secteur 

public utilisent les services de santé. Par contre, au sein des chômeurs, seulement 44,6% 

utilisent les services de santé. 

Lôanalyse selon le sexe, montre que les femmes, 62,4% utilisent les services de sant® dans une 

proportion moindre que les hommes (62,9%). 

 

III.5 RAISONS DE LA NON UTILISATION DE SERVICE 

DE SANTÉ 

 

Les résultats de lôenqu°te r®v¯lent que 37,3% (contre 35,0% en 2011) de la population malade 

nôa pas consult® ou nôa pas eu recours ¨ un service de sant® (Annexe 3. 3 : complément à 100 

du taux dôutilisation des services de santé). 

Parmi les raisons de non utilisation, on note que le taux élevé de non consultation des services 

de sant® sôexplique par le fait que 68,1% de la population fait recours ¨ lôautom®dication. Ce 

taux est plus ®lev® en milieu urbain (71,5%) quôen milieu rural (65,9%). Les raisons de 

consultation óôtrop chère/manque dôargentôô (23,0%) et óônon nécessité de faire des 

consultationsôô (6,4%) sont les deux principales autres causes de la non utilisation des services 

de santé. 

Au sein du groupe socio-économique, les salariés du public (76,6%) et les apprentis, aides 

familiaux (74,9%) sont les deux groupes dans lesquels, la population nôayant pas consult® les 

services m®dicaux, pratique plus lôautom®dication. 

Lôanalyse des raisons de non consultation montre que quel que soit la maladie considérée 

lôautom®dication, la chert® des consultations, lôincapacit® financi¯re et la non perception de la 

nécessité de se faire consulter sont respectivement dans cet ordre les principales raisons de non 

consultation des services de santé. Parmi les maladies pour lesquelles la population pratique 

plus lôautom®dication, on peut citer les probl¯mes dentaires (74,9%), le paludisme (72,5%), les 

infections respiratoires aigües (71,6%) et les maux de ventre (70,1%) qui sont cités à plus de 
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70% de la population nôayant pas consult® les services de sant®. Le manque dôargent ou la 

consultation trop chère reste la principale raison de non consultation des services de santé au 

sein des personnes ayant des probl¯mes dôyeux. 

III.6 PROBLÈMES DE SERVICE DE SANTÉ OU DE NON 

SATISTFACTION 

 

Les résultats de lôAnnexe 3. 4, relatifs aux raisons de la non satisfaction, montrent que 8,4% 

(contre 14,2% en 2011) des personnes malades ou blessées qui ont consulté un praticien de 

santé ne sont pas satisfaites de cette consultation. Cette proportion est de 10,1% en milieu urbain 

et 7,4% en milieu rural. Grand Lomé (9,9%) et Autre urbain (10,4%) sont les domaines dans 

lesquels la proportion des personnes malades ou bless®es nôayant pas trouv® satisfaction est 

plus élevée que le niveau national. La disparit® selon le sexe nôexiste pratiquement pas (pour 

les hommes (8,4%) comme pour les femmes la proportion reste de (8,5%). 

Lôanalyse suivant le groupe socio-économique montre que les actifs saisonniers (21,0%) est le 

groupe o½ lôon observe la proportion ®lev®e de non satisfaction. 

Suivant le type de services consultés, les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) avec une 

occurrence de 19,5%, les structures phytosanitaires (19,2%) et les cases de santé (10,7%) sont 

les structures dans lesquelles la proportion de non satisfaction de la consultation est plus élevée 

et dépasse les 10,0% (Annexe 3. 4). 

Parmi les insatisfaits, les raisons évoquées au moment de la consultation par la population sont : 

la chert® des services de sant® pour 32,6%, la dur®e dôattente trop longue (28,1%) et le 

traitement inefficace/inadapté (18,4%). Le problème de cherté est plus évoqué surtout au niveau 

des cliniques ou cabinets médicaux (39,9%), des structures de consultation à domicile (36,4%) 

et des dispensaires/CMS/USP/PMI (32,8%). Quant au temps dôattente trop longue, côest au 

niveau des CHU (76,8%) et des hôpitaux publics (CHP et CHR (58,1%)) que lôon observe les 

proportions élevées (Annexe 3. 4). 
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CHAPITRE IV.  EMPLOI 

 

La question dôemploi et dôinsertion des jeunes est devenue une pr®occupation majeure des 

autorités. Ainsi, depuis 2000, les études statistiques relatives aux conditions de vie des ménages 

en font une étude à part entière. Ce chapitre a donc pour objectif lôanalyse des informations 

relatives ¨ lôemploi ¨ partir des donn®es du QUIBB 2015. Des analyses comparatives sont faites 

par rapport aux indicateurs calculés à partir des données du QUIBB 2011. Il est donc articulé 

au tour de lôanalyse des th¯mes suivants : situation dans lôemploi, les branches dôactivit®, le 

sous-emploi et le chômage. 

 

IV.1 SITUATION DANS LôEMPLOI 

Cette section analyse dôune part le taux dôactivit® et dôautre part lôemploi et le type dôemployeur 

des actifs occupés. 
 

IV.1.1 Taux dôactivit® 

Le taux dôactivit® est un indicateur de mesure de niveau de participation de la population en 

©ge de travailler selon le BIT (15 ¨ 64 ans) ¨ lôactivit® ®conomique. Il est donc le rapport entre 

la population active et la population en âge de travailler. La population active est composée des 

personnes pleinement occup®es, sous occup®es et des ch¹meurs. En 2015, le taux dôactivit® 

pour lôensemble du pays sô®tablit ¨ 76,8% dont 71,7% sont pleinement occup®s et 24,9% sont 

sous-employés (Annexe 4. 1). Par rapport au QUIBB 2011 o½ le taux dôactivit® sô®tablissait ¨ 

78,8%, ce taux a légèrement baissé alors que le taux de sous-emploi a augmenté. Il convient de 

noter que lôensemble des actifs pleinement occupés représentent 55,6% de la population en âge 

de travailler contre 54,9% en 2011. 

Par ailleurs, 79,1% des hommes en âge de travailler (15-64 ans) sont actifs contre 74,6% des 

femmes. Lôanalyse des actifs selon le milieu de r®sidence r®v¯le que les personnes en âge de 

travailler résidentes en milieu urbain actives représentent 68,4% contre 84,4% en milieu rural 

Dans le Grand Lomé, 67,8% des habitants en âge de travailler sont actifs (Annexe 4. 1). 
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IV.1.2  Emploi et type dôemployeurs 

Il ressort de lôanalyse de lôAnnexe 4. 2 que les entreprises privées formelles et les entreprises 

individuelles ou de m®nages sont les plus grands pourvoyeurs dôemploi au Togo depuis 2011. 

Ces deux types dôemployeurs emploient ¨ eux seuls neuf actifs sur dix en 2011 et en 2015. En 

effet, 45,4% des actifs occupés travaillent dans une entreprise privée (formelle ou informelle) 

et 43,6% sont employés par des entreprises individuelles ou de ménages. Les Fonctionnaires 

publics représentent une proportion de 6,0% des actifs occupés contre 4,2% en 2011. En outre, 

les soci®t®s dôEtat occupent seulement 2,8% des actifs contre 1,2% en 2011. Les 

ONG/Association/Groupement emploient environ 1,2% des actifs et les Ambassades et 

organismes internationaux emploient une proportion très marginale des actifs occupés togolais. 

Lôanalyse selon le milieu de r®sidence montre que les entreprises priv®es et les entreprises 

individuelles ou de m®nage emploient plus en milieu urbain quôen milieu rural. En effet, un peu 

plus de la moitié (50,6%) des actifs occupés en milieu urbain ont pour principal employeur les 

entreprises privées et 36,2% en ont comme employeur les individus ou ménages. En ce qui 

concerne le milieu rural, ce sont les actifs occupés employés par les individus et ménages qui 

dominent. Ils représentent plus de la moitié avec une proportion de 52,8%. La même tendance 

est observée au niveau des deux sexes. 

Selon le sexe, lôanalyse r®v¯le que 76,9% des fonctionnaires publics sont des hommes, 75,4% 

des employ®s des soci®t®s dôEtat sont des hommes, 56,2% des employ®s des entreprises priv®es 

sont de sexe masculin. Le seul type dôemployeur qui fait exception est les employeurs individus 

ou ménages. En effet, parmi les actifs occupés employés par les individus ou ménages, les 

femmes repr®sentent 57,0%. En termes dô©ge, quel que soit le type dôemployeur, le groupe 

dô©ge le plus repr®sentatif est 30-49ans (Annexe 4. 3). 

IV.2 BRANCHE DôACTIVITE  

Cette section sôint®resse ¨ la structure de la population en ©ge de travailler suivant les branches 

de leur activit® principale selon le sexe, le domaine dô®tude, le milieu de r®sidence et le groupe 

dô©ge. 

Il ressort de lôAnnexe 4. 4 que les travailleurs togolais exercent principalement dans la branche 

Agriculture, sylviculture, pêche qui occupe plus de la moitié (54,1%) des travailleurs devant la 

branche dôactivit® Commerce, r®paration de v®hicule et auto-moto où 15,2% des personnes en 
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âge de travailler exercent. Cette tendance révèle que les travailleurs exercent toujours 

majoritairement dans la branche dôactivit® Agriculture, sylviculture, p°che et dans la branche 

dôactivit® Commerce, r®paration de véhicule et auto-moto. 

Lôanalyse selon le milieu de r®sidence (Annexe 4. 4) montre que les ruraux exercent 

principalement dans les branches dôactivit® Agriculture, sylviculture, p°che (76,2%), 

Commerce, réparation de véhicule et auto-moto (8,4%) et Activités de fabrication (6,7%). Ces 

trois branches dôactivit® occupent ¨ elles seules 91,3% des actifs ruraux. En ce qui concerne le 

milieu urbain, les activités principales des travailleurs se retrouvent en majorité dans les 

branches dôactivit® suivantes : commerce, réparation de véhicule et auto-moto (26,7%), activité 

Agriculture, sylviculture, pêche (16,3%) et Activité de fabrication (15,2%). 

Selon le sexe, il convient de noter que les hommes exercent principalement dans les branches 

dôactivit® Agriculture, sylviculture, pêche (57,2%), Commerce, Activités de fabrication (8,6%) 

et réparation de véhicule et auto-moto (6,7%). Les femmes sont en majorit® dans lôagriculture 

(50,8%) et le commerce (24,2%). 
 

IV.3 SOUS-EMPLOI 

Un actif est considéré comme en situation de sous-emploi lorsque celui-ci a travaillé au cours 

des sept derniers jours qui ont pr®c®d® lôenqu°te mais qui est pr°t ¨ prendre un emploi 

supplémentaire au cours des quatre semaines à venir. Le taux de sous-emploi et le statut dans 

le sous-emploi sont les deux grands points autour desquels sôarticule cette section. 
 

IV.3.1 Taux de sous-emploi 

Le taux de sous-emploi est obtenu en rapportant lôeffectif des personnes en situation de sous-

emploi ¨ lôeffectif de la population active. LôAnnexe 4. 1 révèle que près du quart des actifs 

soit 24,9% sont en situation de sous-emploi. Lorsque lôeffectif des personnes en situation de 

sous-emploi est rapport® ¨ lôeffectif des actifs occup®s, le taux de sous-emploi sô®tablit ¨ 25,8%. 

Ces deux valeurs montrent que le taux de sous-emploi est relativement important par rapport 

aux valeurs de ce taux en 2011. Contrairement aux résultats du QUIBB 2011, les données du 

QUIBB 2015 révèle que les hommes (25,8%) se retrouvent plus en situation de sous-emploi 

que les femmes (24,1%). Lôanalyse spatiale montre que les actifs du Grand Lom® (29,2%) se 

retrouvent plus en situation de sous-emploi comparativement aux autres milieux urbains 
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(25,3%) et au milieu rural (22,9%). Parmi les trois groupes dô©ge consid®r®s pour lô®tude ¨ 

savoir 15-29 ans, 30-49 ans et 50-64 ans, les actifs du groupe dô©ge 30-49 ans connaissent plus 

la situation de sous-emploi. En effet, 29,5% de ces derniers sont en situation de sous-emploi 

contre 22,2% pour les actifs âgés de 15 à 29 ans et 18,5% pour ceux âgé de 50 à 64 ans. 

IV.3.2  Statut dans le sous-emploi 

Il ressort du Graphique IV-1 que les actifs en situation de sous-emploi sont en majorité des 

ind®pendants dans lôensemble du pays. Ils sont suivis par les actifs ayant un emploi permanent. 

En effet, 59,4% des personnes en situation de sous-emploi sont des personnes travaillant pour 

leur propre compte (travailleurs indépendants) et 23,2% ont un emploi permanent. 
 

Graphique IV -1 : Statut dans le sous-emploi suivant le sexe, le milieu de résidence et le 

groupe dô©ge 

 

Source : QUIBB 2015 

Cette m°me tendance est globalement conserv®e pour les diff®rents axes dôanalyse consid®r®s. 

En effet, selon le sexe, près de la moitié (49,6%) des hommes en situation de sous-emploi sont 

des travailleurs indépendants et 31,2% ont un emploi permanent, de même, 71,4% des femmes 

sous-employées sont des permanentes et 13,5% ont déclaré avoir un statut permanent dans leur 

occupation. Il convient de noter que selon le groupe dô©ge, les personnes en situation de sous-

emploi âgées de 15 à 29 ans, 51,6% sont des travailleurs indépendants, 20,6% ont un emploi 

temporaire ou saisonnier et 19,1% ont un emploi permanent. 
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IV.4 CHÔMAGE 

 

Le taux de chômage est un indicateur très important pour la politique économique dôun pays. 

Ce taux est mesuré à travers le taux de chômage au sens élargi selon la définition du BIT. Il est 

calcul® en rapportant lôeffectif total des personnes en situation de ch¹mage ¨ la population 

active. 

Le taux de chômage calculé à partir des donn®es du QUIBB 2015 sô®tablit ¨ 3,4% relativement 

tr¯s loin du taux de ch¹mage enregistr® en 2011 qui sô®tablissait ¨ 6,5%. Lôanalyse suivant le 

milieu de résidence montre que le Grand Lomé enregistre le taux de chômage le plus élevé. En 

effet, le taux de chômage enregistré dans le Grand Lomé (7,8%) dépasse le double de celui 

enregistré dans les autres milieux urbains (3,5%) et le milieu rural (1,3%). Selon le sexe, les 

hommes sont plus expos®s au ph®nom¯ne que les femmes. En effet, le taux de ch¹mage sô®tablit 

à 4,0% pour les hommes actifs et 2,7% pour les femmes actives. 
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CHAPITRE V.  POSSESSIONS DE 

TERRES 

Ce chapitre donne des informations sur la possession de terres par les ménages, les types de 

terres et la répartition des ménages possédant des terres suivant quelques variables 

sociodémographiques. 

V.1 POSSESSION DE TERRES  

Les terres détenues concernent les parcelles (cultivées ou non, bâties ou non) acquises par le 

ménage soit par achat, soit par héritage, soit par première occupation. 

V.1.1 Terres possédées 

Lôanalyse des donn®es du QUIBB 2015 montre que 62,7% des ménages (contre 59,2% en 

2011), soit un peu plus de six ménages sur dix possèdent des terres. Ce taux est de 37,2% en 

milieu urbain et de 86,0% en milieu rural. 

Au sein du milieu urbain, cette proportion varie suivant quôon r®side ¨ Lom® ou dans les autres 

villes du pays. En effet, dans Grand Lomé, seul 30,4% des ménages possèdent des terres alors 

que 49,1% des ménages en possèdent dans les autres villes du Togo. 

On note que la proportion des ménages possédant des terres croît avec la taille des ménages. 

Par ailleurs la proportion de ménages possédant des terres est plus élevée pour les ménages 

dirigés par les hommes que pour ceux dirigés par les femmes, soit 66,3% contre 52,3%. 
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Tableau V-I : Possession des terres en % selon les 

caractéristiques sociodémographiques du CM 

Ensemble 62,7 

Milieu de résidence 

Urbain 37,2 

Rural 86,0 

Domaine   

Grand Lomé 30,4 

Autre Urbain 49,1 

Milieu Rural 86,0 

Sexe du CM   

Homme 66,3 

Femme 52,3 

Groupe socioéconomique du CM 

Salarié du public 62,0 

Salarié du privé  48,9 

Agriculteur indépendant 89,9 

Autres indépendants 43,7 

Autres actifs 47,7 

Apprentis, Aides familiaux 78,7 

Chômeurs 32,4 

Inactifs 54,0 

 

V.1.2 Superficies des terres possédées  

Le Graphique V-1 montre que sur le plan national 49,6% des terres possédées ont une superficie 

inférieure à 1 ha. En milieu urbain, 73,6% des terres possédées ont des superficies inférieures à 

1 ha alors quôen milieu rural la r®partition des terres poss®d®es est plus ou moins ®quitable 

suivant les catégories de superficies. En effet, en milieu rural, 26,3% des terres possédées ont 

une superficie inférieure à 1 ha. 

Par ailleurs, 22,3% et 22,9% des terres ont respectivement une superficie comprise entre 2 et 

3,99 ha et supérieure à 6 ha. 
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Graphique V-1 : Répartition (en %) des terres possédées selon la superficie par milieu de 

résidence  

Source : QUIBB 2015, nos calculs 

V.2 REPARTITION DES PARCELLES POSSEDEES  

Cette partie analyse les parcelles possédées selon le milieu de résidence, le domaine, le mode 

dôacquisition et le type de document. 

V.2.1 Répartition des parcelles possédées selon le type de terrains par domaine  

 

Lôanalyse de la r®partition des terres poss®d®es par type de terrains et par domaine r®v¯le que 

dans le Grand Lomé la plupart (65,1%) des parcelles poss®d®es sont des terrains dôhabitation 

alors quôen milieu rural celles-ci sont majoritairement (79,6%) des terrains ruraux de 

production. Dans les autres milieux urbains, les terrains ruraux de production représentent 

40,1% et les terrains urbains dôhabitation 34,1% des parcelles possédées.  
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Tableau V-II  : Répartition des parcelles possédées  selon le type de terrains par domaine 

 

  Domaine   

Type de parcelle Grand Lomé Autre Urbain Milieu Rural Ensemble 

Terrain urbain d'habitation  65,1 34,1 1,6 11,3 

Terrain rural d'habitation  18,9 14,3 17,6 17,3 

Terrain rural de production  13,5 40,1 79,6 68,9 

Terrain urbain de production  2,3 11,3 1,1 2,3 

Total 100 100 100 100 

Source : QUIBB 2015 

 

V.2.2 Répartition des parcelles possédées suivant le mode d'acquisition  

 

Lôanalyse du mode de possession des terres révèle que la plupart (54,2%) des parcelles sont 

possédées par héritage. Le deuxième mode de possession est lôacquisition par achat. 

Lôanalyse du mode dôacquisition par sexe du chef du m®nage montre que les hommes h®ritent 

des parcelles plus que les femmes, soit 51,0% contre 48,5%. Par ailleurs, les hommes achètent 

plus de terres que les femmes (voir Tableau V-III ). 

Quant aux domaines dô®tude, lôh®ritage est le mode dôacquisition qui domine (61,5%) en milieu 

rural alors que dans le Grand Lomé la plupart (84,5%) des parcelles sont possédées par achat. 

Dans les autres milieux urbains, les parcelles sont essentiellement possédées par achat (40,6%) 

et lôh®ritage (33,9%).  
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Tableau V-III  : Répartition des parcelles possédées suivant le mode d'acquisition  

Mode d'acquisition des parcelles 
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Sexe du CM 
Homme 1,8 4,7 51,0 3,4 5,2 0,1 23 1,6 9,0 0,3 

Femme 0,9 4,2 48,5 7,4 6,5 0,0 21,3 1,6 9,1 0,6 

Domaine 

Grand Lomé 0,0 0,0 12,1 0,0 0,4 0,0 84,5 0,3 2,7 0,0 

Urbain 0,8 0,8 33,9 5,4 5,9 0,5 40,6 2,0 9,7 0,4 

Rural 2,1 6,2 61,5 4,9 6,4 0,0 6,4 1,8 10,2 0,4 
Source : QUIBB 2015 

V.2.3 Répartition des parcelles possédées avec document selon le type de 

document  

 

Au Togo, deux (02) terres possédées sur dix (10) ont un document qui justifie leur appartenance 

à un ménage donné.  

Au plan national, les documents attestant le droit de propriété des parcelles sont essentiellement 

le contrat de vente entre vendeur et acquéreur (40,4%) et le tampon (22,4%). Seul 14,6% des 

terres possédées ont un titre foncier. 

Dans le Grand Lomé, les types de document que possèdent les propriétaires terriens sont 

essentiellement le contrat de vente entre vendeur et acquéreur, le tampon et le titre foncier. En 

milieu rural un terrain sur deux a un contrat de vente entre vendeur et acquéreur alors que dans 

les autres milieux urbains ce sont le contrat de vente entre vendeur et acquéreur et le contrat de 

vente certifié qui dominent les documents justifiant le droit de propriété des terres. 

Une analyse par sexe révèle que les proportions de terres possédées ayant un titre foncier, un 

tampon et un contrat de vente entre vendeur et acquéreur sont plus élevées chez les ménages 

dirigés par les femmes que par les ménages dirigés par les hommes. 
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Tableau V-IV  : Répartition des parcelles possédées avec document selon le type de document 

Le type de document 
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Domaine 

Grand Lomé 21,8 3,1 29,6 9,6 35,0 0,8 

Autre urbain 8,0 7,2 17,8 25,0 38,8 3,3 

Rural 9,6 5,5 13,4 13,4 50,1 8,0 

Sexe 
Homme 15,1 5,6 22,0 15,7 38,2 3,4 

Femme 20,2 0,7 29,7 7,7 41,0 0,8 
Source : QUIBB 2015, nos calculs 
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CHAPITRE VI.  HABITAT ET ACCES AUX 

SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Le pr®sent chapitre fournit des informations sur les caract®ristiques de lôhabitat et lôacc¯s aux 

services sociaux de base. Ces informations concernent essentiellement les logements, 

lôassainissement, lôacc¯s ¨ lôeau, au march® et aux transports publics. 

VI.1 HABITAT  

Les indicateurs utilis®s pour lôanalyse de la section habitat sont relatifs au statut dôoccupation 

du logement, au principal combustible utilisé pour faire la cuisine, au mode dô®clairage, ¨ 

lôassainissement et aux caract®ristiques physiques du logement (la nature des murs, du toit, du 

sol). 

VI.1.1 Statut dôoccupation du logement 

Les ménages propriétaires de leur logement représentent un peu plus du tiers (34,1%) de 

lôensemble des  m®nages (Annexe 6. 1), dont 3,0 % avec titre foncier et 31,1% sans titre foncier. 

La proportion des ménages locataires est 26,1% et celle des ménages occupant des maisons 

familiales sô®l¯ve ¨ 37,9%. 

Lôanalyse suivant le milieu de r®sidence montre que la proportion des m®nages propri®taires de 

leur logement est relativement plus ®lev®e en milieu rural quôen milieu urbain. En effet, pr¯s de 

cinq ménages sur dix (48,7%) sont propriétaires de leur logement, en milieu rural contre moins 

de deux ménages sur dix (18,1%) en milieu urbain. 

Selon le domaine, il ressort que plus de la moitié des ménages du Grand Lomé est locataire 

(54,8%). Cette proportion sô®l¯ve ¨ 41,5% dans les autres milieux urbains. 

Lôanalyse selon le sexe du chef de m®nage fait ressortir que 37,7% des CM hommes sont 

propriétaires de leur logement contre 23,7% des CM femmes. La proportion des CM femmes 

qui sont dans les logements familiaux (49,5%) est plus élevée que celle des CM hommes 

(33,9%). 

Selon le groupe socio-économique du chef de ménage, 24,0% des (CM) salariés du public sont 

propriétaires de leur logement (dont 4,2% avec titre foncier et 19,8% sans titre foncier) ; 48,8% 
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dôentre eux sont locataires et 18,7% sont dans les logements familiaux. En ce qui concerne les 

CM salariés du privé, 37,7% sont locataires et 31,4% vivent dans les logements familiaux 

(Annexe 6. 1). 

VI.1.2 Combustible pour la cuisine 

Lôanalyse montre quôun peu plus de la moitié des ménages (50,4%) utilisent le bois de chauffe 

pour faire la cuisine. Ce type de combustible est suivi du charbon de bois (40,2%). Cependant 

la proportion des ménages qui les utilisent a baissé par rapport à 2011 (53,0%). A lôinverse, la 

proportion des ménages qui utilisent le gaz butane a augmenté (4,4% à 7,7%) entre 2011 et 

2015, surtout en milieu urbain. 

Lôanalyse selon le milieu de r®sidence montre quôen milieu urbain, le second combustible le 

plus utilisé après le charbon de bois (71,4%) est le gaz butane (15,7%) tandis quôen milieu rural, 

il sôagit du charbon de bois (11,5%) après le bois de chauffe (86,9%). 

Suivant le domaine, il ressort quôenviron trois quarts des ménages de Grand Lomé utilisent le 

charbon de bois comme principale source dô®nergie pour la cuisine et 21,7% des ménages de 

Grand Lomé utilisent le gaz butane. 

Au niveau national, la proportion des ménages qui utilise les combustibles modernes, côest-à-

dire le gaz butane, lô®nergie solaire, le p®trole, lô®lectricit® est peu ®lev®e (8,5%). Cependant, il 

y a une légère augmentation par rapport à la situation de 2011 qui sôélevait à 7,0%. (Annexe 6. 

2). 

VI.1.3 Mode dô®clairage 

Au plan national, le mode dô®clairage le plus utilis® est lô®lectricit® (48,3%) qui est suivie de la 

lampe ¨ torche (42,1%). Lôanalyse entre 2011 et 2015 montre que la proportion des m®nages 

utilisant lô®lectricit® en 2015 est relativement sup®rieure ¨ celle des m®nages utilisant 

lô®lectricit® en 2011. La proportion des m®nages utilisant la lampe ¨ p®trole a baiss® de 20,4% 

entre 2011 et 2015 passant de 23,5% à 3,1%. Ces statistiques traduisent lôabandon de 

lôutilisation des lampions ¨ pétrole au profit des lampes torche. 

Lôanalyse suivant le milieu de r®sidence rel¯ve une augmentation drastique de la proportion des 

ménages utilisant la lampe à torche entre 2011 et 2015 en milieu rural. En effet, elle sô®l¯ve ¨ 

35,2% en 2011 et 71,6% en 2015. La proportion des ménages utilisant lô®lectricit® est pass®e 
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de 9,7% en 2011 à 14,1% en 2015. En milieu urbain, la proportion des ménages utilisant 

lô®lectricit® est pass®e de 77,4% en 2011 ¨ 85,8% en 2015 (Annexe 6. 2). 

Dans Grand Lom®, la proportion des m®nages qui utilisent lô®lectricit® comme principal mode 

dô®clairage est 91,0% et 76,8% chez les m®nages des autres milieux urbains. 

Par ailleurs, le taux dôacc¯s ¨ lô®lectricit® a augment® entre 2011 et 2015 ; il est passé de 45,7% 

en 2011 à 48,3% en 2015. Ce constat est le même quel que soit le milieu de résidence. Le 

graphique suivant illustre cette situation. 

Tableau VI -I  : Evolution du taux dôacc¯s ¨ lô®lectricit® 

 

 

VI.1.4   Type dôaisance 

Plus de quatre ménages sur dix (42,7%) font leur besoin dans la nature. La nature demeure ainsi 

le type dôaisance le plus fr®quent (plus utilis®). Cependant la proportion des m®nages qui en 

utilisent a légèrement baissé entre 2011 et 2015 passant de 46,9% à 42,7%, au cours des quatre 

dernières années. Aussi, ressort-il que 33,7% des ménages utilisent les fosses sèches (24,7% 

privées et 9,0% publiques) et 20,3% des ménages utilisent les WC avec chasse (17,5% privés 

et 2,8% publics). 

Dans le Grand Lomé, moins de la moitié des ménages (47,9%) utilisent le WC privée avec 

chasse eau comme type dôaisance et un peu plus de trois ménages sur dix (32,1%) utilisent les 

fosses s¯ches priv®es comme type dôaisance. En ce qui concerne, les autres milieux urbains la 
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plupart des ménages utilisent les fosses sèches privées (41,3%) et WC privés avec chasse eau 

(13,3%) comme type dôaisance (Annexe 6. 3). 

VI.1.5  Source dôapprovisionnement en eau de boisson 

Il ressort des résultats (Annexe 6. 3) que les trois principales sources dôapprovisionnement en 

eau de boisson sont dans lôordre : forage/puits équipé de pompe (29,9%), robinet public 

extérieur (23,5%) et puits (23,1%). 

Lôanalyse suivant le milieu de résidence dans le temps (entre 2011 et 2015) montre que la 

proportion des ménages qui utilisent le robinet public extérieur comme principale source 

dôapprovisionnement a augment® de 13,6% en 2011 ¨ 18,8% en 2015, en milieu rural. La 

situation inverse est constatée en milieu urbain (de 35,7% à 28,6%).  

Dans Grand Lomé, plus de quatre ménages sur dix utilisent le forage/puits équipé de pompe 

(43,3%) ; le robinet public extérieur (21,4%) et le robinet dans le logement ou la concession 

(14,6%) comme principale source dôapprovisionnement en eau de boisson. 

Lôanalyse comparative avec la situation de 2011, dans Grand Lomé montre une diminution de 

lôutilisation du robinet public extérieur (42,3% en 2011 à 21,4% en 2015) au profit du 

forage/puits équipé de pompe (25,4% en 2011 à 43,3% en 2015) comme principale source dôeau 

de boisson (Annexe 6. 3). 

 

VI.1.6   Type de matériau du sol 

Sur le plan national, près de neuf ménages sur dix (87,4%) ont le sol intérieur de leur logement 

revêtu de ciment (Annexe 6. 4). Le deuxième matériau du sol est la terre/sable et terre battue 

dans les mêmes proportions de 4,5% chacun. 

Une analyse comparative de la situation des matériaux du sol des ménages entre 2011 et 2015 

montre que la proportion des ménages ayant le sol de leur logement revêtu de ciment a 

relativement augmenté durant cette période. Quel que soit le milieu de résidence, le ciment 

demeure le principal matériau du sol. 
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VI.1.7 Type de matériau des murs 

La plupart des ménages ont le mur de leur logement en parpaing/briques cuites ou stabilisées 

(47,2%), ensuite viennent les murs en terre battue/banco/brique non cuite (45,3%), les murs en 

pierres (3,5%) et les murs en semi dure (2,5%). 

Lôanalyse suivant le milieu de r®sidence montre quôen milieu urbain le principal mat®riau des 

murs est le parpaing/briques cuites ou stabilisées (79,6%) tandis quôen milieu rural, il sôagit de 

la terre battue/banco/briques non cuites (77,4%) (Annexe 6. 5). 

 

VI.1.8  Type de matériau du toit 

Les résultats de lôAnnexe 6. 5 montrent que plus de sept ménages sur dix (73,3%) ont leur 

logement couvert de zinc, vient ensuite la paille/branchage/claie/feuille/bambou (11,4%) et les 

tuiles (10,2%). 

Selon le milieu de résidence, la proportion des ménages dont les logements sont couverts en 

paille, branchage ou en terre battue est plus ®lev®e en milieu rural (20,7%) quôen milieu urbain 

(1,1%). A lôinverse, la proportion des m®nages dont les logements sont couverts de tuiles est 

plus ®lev®e en milieu urbain (19,6%) quôen milieu rural (1,7%). 

Dans Grand Lomé, environ six ménages sur dix (59,8%) ont leur logement couvert de zinc. Ce 

type de matériau est suivi de tuile (27,1%) et béton armé ou dalle (12,1%). La proportion des 

ménages des autres milieux urbains qui ont leur logement couvert de zinc est de 86,4%. Il est 

suivie des tuiles (6,7%) et du béton armé ou dalle (3,6%) (Annexe 6. 5). 

 

VI.1.9  Mode dô®vacuation dôordures m®nag¯res et des eaux us®es 

VI.1.9.1  Ordures ménagères 

En mati¯re dôassainissement et de salubrit®, les r®sultats de lôAnnexe 6. 6 révèlent que la plupart 

des m®nages jettent leurs ordures dans la nature (39,8%). Le deuxi¯me mode dô®vacuation est 

le dépotoir sauvage (24,9%). 

La proportion des m®nages qui utilisent le mode dô®vacuation saine, côest-à-dire les dépotoirs 

autoris®s et lôenlèvement porte à porte se situe à 27,9% en 2015 contre 26,5% en 2011. Suivant 
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le milieu de r®sidence, on remarque une am®lioration de lôutilisation du mode dô®vacuation 

saine des ordures ménagères en milieu urbain entre 2011 (44,9%) et 2015 (53,0%). Cependant, 

en milieu rural, cet indicateur demeure stable au cours de cette période (5,0%) (Annexe 6. 6). 

 

VI.1.9.2 Eaux usées 

Au plan national, les ménages évacuent les eaux usées principalement dans la nature et dans la 

rue. En effet, plus de six ménages sur dix (67,5%) déversent directement les eaux usées dans la 

nature et 25,1% dans la rue. Lôusage de la nature comme mode dô®vacuation des eaux us®es est 

un ph®nom¯ne que lôon observe surtout en milieu rural (90,7%). Dans le milieu urbain, 

lô®vacuation des eaux us®es se fait plus dans la rue (43,4%) (Annexe 6. 6). 

 

VI.2 ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Les indicateurs des services sociaux de base retenus dans cette partie sont relatifs ¨ lôacc¯s ¨ 

lôeau, au march® des produits alimentaires et aux transports publics. 

 

VI.2.1 Acc¯s ¨ lôeau 

VI.2.1.1 Acc¯s ¨ la principale source dôeau de boisson 

Les résultats obtenus montrent que 94,3% des m®nages sôapprovisionnent en moins de 30 

minutes en eau de boisson ; dont 79,7% en moins de 15 minutes. 

Selon le milieu de résidence, 98,9% des m®nages urbains ont acc¯s ¨ une source dôeau de 

boisson en moins de 30 minutes contre 90,0% chez les ménages ruraux (Annexe 6. 7). 

 

VI.2.1.2 Taux dôutilisation de lôeau potable 

Est consid®r®e comme source dôeau potable, lôeau min®rale en bouteille ou en sachet, lôeau de 

robinet ou du forage. Les résultats en annexe révèlent que plus de six ménages sur dix (62,0%) 

utilisent une eau dont la source est potable (Annexe 6. 3). 
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En ce qui concerne le milieu de résidence, la proportion des ménages qui utilisent une eau dont 

la source est potable est plus ®lev®e en milieu urbain quôen milieu rural. En effet, huit ménages 

urbains sur dix (80,3%) utilisent une eau potable contre plus de quatre ménages ruraux sur dix 

(45,1%). 

Lôanalyse entre la situation de 2011 et 2015 montre une hausse du taux dôutilisation de lôeau 

potable en milieu urbain et en milieu rural. Le graphique suivant illustre lô®volution du taux 

dôutilisation dôeau potable dans le temps. 

Tableau VI -II  : Evolution du  taux d'utilisation de l'eau potable de 2011 à 2015 

 
Sources : Nos calculs, QUIBB 2011 et QUIBB 2015. 

 

VI.2.2 Accès au marché de produits alimentaires 

Les ménages qui mettent moins de 30 minutes pour accéder au marché des produits alimentaires 

sont considérés comme ceux qui ont accès à ces derniers. 

Les r®sultats de lôAnnexe 6. 8 montrent que plus de six ménages sur dix (65,2%) ont accès aux 

marchés des produits alimentaires. Selon le milieu de résidence, 88,4% des ménages urbains 

ont accès aux marchés contre 44,1% des ménages ruraux. 

Dans Grand Lomé, la quasi-totalité des ménages (99,9%) ont accès au marché et 68,1% des 

ménages des autres milieux urbains. Le graphique suivant illustre les évolutions de ces 

indicateurs entre 2011 et 2015 selon le milieu de résidence. 
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Tableau VI -III  : Proportion (%) des ménages ayant accès au marché de produits alimentaires 

le plus proche selon le milieu de résidence 

 

 

Il est noté une am®lioration de lôacc¯s aux march®s des produits alimentaires entre 2011 et 2015 

quel que soit le milieu de résidence. 

 

VI.2.3  Accès aux transports communs 

Tout comme lôacc¯s ¨ lôeau et au march® de produits alimentaires, lôacc¯s au service des 

transports en commun est défini pour les ménages qui mettent moins de 30 minutes pour 

atteindre le point dôarr°t des v®hicules. 

Les r®sultats de lôAnnexe 6. 8 montrent que sept ménages sur dix (70,6%) ont accès au transport 

public commun. Selon le milieu de résidence, la proportion des ménages qui ont accès au 

transport public commun est plus élevée en milieu urbain (93,7%) quôen milieu rural (49,3%). 

Lôanalyse entre la situation de 2011 et 2015 montre une am®lioration de lôacc¯s au transport 

public commun. En effet, elle est passée de 62,5% en 2011 à 70,6% en 2015 dans lôensemble. 

Le graphique suivant illustre lôanalyse ci-dessus. 
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Tableau VI -IV  : Evolution du taux dôacc¯s aux services de transports 
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CHAPITRE VII. GENRE 

Ce chapitre est consacr® ¨ lôexamen du r¹le et du degr® dôimplication des femmes et des 

hommes dans la prise de d®cision ainsi que le type dôunion au sein du m®nage. 

Il permet dô®tudier ®galement entre autre le phénomène de la violence faite aux femmes au sein 

du ménage. Les indicateurs calculés dans ce chapitre concernent seulement le chef de ménage 

et son (ses) époux (ses) ou partenaire. 

VII.1  GENRE ET EXPÉRIENCE MATRIMONIALE 

VII.1.1 Type de mariage 

Il ressort de lôAnnexe 7. 1 que le mariage coutumier est la forme dôunion la plus r®pandue sur 

le plan national ; 66,9% dôhommes et 69,1% de femmes ont d®clar® vivre dans une union 

célébrée coutumièrement. 

Selon le milieu de résidence, la tendance reste la même quel que soit le sexe. Toutefois, il faut 

relever que le mariage coutumier est beaucoup plus c®l®br® en milieu rural quôen milieu urbain. 

En effet, en milieu rural, 72,9% dôhommes et 75,8% de femmes ont affirmé avoir célébré le 

mariage coutumier contre 59,0% dôhommes et 59,2% de femmes en milieu urbain. Le mariage 

civil nôest c®l®br® que par 3,4% des hommes et 3,3% des femmes. 

Pour ce qui est des trois types dôunion (coutumier, civil et religieux), 3,9% dôhommes contre 

seulement 2,3% de femmes ont d®clar® vivre dans un m®nage o½ ces trois types dôunion ont ®t® 

célébré. Par rapport aux domaines, côest dans Grand Lomé que les mariages coutumier, civil et 

religieux sont le plus célébré, quel que soit le sexe (8,1%) dôhommes contre 5,5% de femmes. 

De plus, côest aussi dans Grand Lomé que le mariage civil est le plus célébré chez les hommes 

(6,7%). La tendance reste la même chez les femmes (7,5%). 

Lôanalyse selon le niveau dôinstruction montre que 71,8% dôhommes ayant un niveau 

secondaire premier cycle ont déclaré avoir célébré une union coutumière. Ce pourcentage reste 

élevé chez les femmes de ce même niveau (59,7%) (Annexe 7. 1). 
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VII.1.2 Raisons de séparation des couples 

Au niveau national, la proportion des conjoints ayant célébré une union antérieure (mariage ou 

union libre) avant lôunion actuelle est de 26,6% chez les hommes et 28,1% chez les femmes. 

(Annexe 7. 3). 

Les causes de séparation varient selon le sexe. Chez les hommes, la première cause du divorce 

est lôabandon du foyer par lô®pouse (36,7%), suivi par la mort de lô®pouse (22,8%) et le divorce 

(19,8%). La répudiation est la cause de divorce la moins citée par les hommes (6,4%) (Annexe 

7. 4). 

Contrairement aux hommes, la premi¯re cause de rupture dôunion chez les femmes est la mort 

de lô®poux (54,3%). Ensuite suivent le divorce (18,0%) et lôabandon du foyer par lô®poux 

(16,2%). 

Par rapport au milieu de résidence, la tendance reste la même. En effet, la première cause de 

rupture dôunion chez les hommes est lôabandon du foyer par lô®pouse (34,1%) en milieu urbain 

et 38,4% en milieu rural. 

 

VII.2   GENRE ET ÉPARGNE 

Dans lôensemble du pays, 46,6% dôhommes contre et 38,8% de femmes ont d®clar® disposer 

dôune ®pargne (Annexe 7. 5). En milieu urbain, 57,2% des hommes ont déclaré avoir épargné 

contre 51,3% de femmes. La tendance est la même en milieu rural où 37,4% des hommes ont 

épargn® contre 28,9% des femmes. Quôil sôagisse du grand Lom®, des autres urbains ou du 

milieu rural, la proportion des hommes ayant d®clar® disposer dôune ®pargne est sup®rieure ¨ 

celle des femmes. Il faut noter une nette amélioration de la proportion des personnes qui 

disposent dôune ®pargne quel que soit le sexe entre 2011 et 2015. En effet, cet indicateur est 

passé de 30,5% en 2011 chez les hommes à 46,6% en 2015. Cette tendance à la hausse est 

®galement visible chez les femmes. Lôam®lioration de cet indicateur est également remarquable 

quel que soit le milieu de résidence : 45,6% à 57,2% chez les hommes en milieu urbain. 

Dans lôensemble, la principale source dô®pargne est tir®e des profits issus dôune activit® 

économique pour 53,0% des hommes et 76,3% des femmes. Quel que soit le sexe, le salaire 

constitue la deuxi¯me source dô®pargne (28,5%) pour les hommes et 9,7% pour les femmes. 
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Quel que soit le milieu de r®sidence, les profits issus dôune activit® ®conomique et le salaire 

constituent les principales sources de lô®pargne d®clar®e par les hommes. La tendance reste la 

même pour les femmes (Annexe 7. 6). 

 

VII.3  GENRE ET VIOLENCE DOMESTIQUE 

Cette partie permet dôavoir lôopinion du chef de ménage ou son (ses) époux (ses) sur le 

phénomène de la violence faite aux femmes. 

VII.3.1 Causes des violences faites aux femmes 

La violence faite aux femmes est toute forme de violence subie par la femme au sein du ménage, 

venant de la part de son partenaire. 

Sur le plan national, cinq causes majeures ont été évoquées par les chefs de ménage et leur 

époux (ses) comme ®tant ¨ lôorigine de la violence faite aux femmes (Annexe 7. 10). 

En effet, 22,2% des chefs de ménage et leurs époux (ses) trouvent quôil est justifi® le fait de 

battre une femme si elle boit lôalcool ; 19,5% de ces derniers pensent quôil est justifi® de battre 

sa femme lorsquôelle argumente ou tient t°te ¨ son mari. Les autres raisons ®voqu®es sont : 

visites suspicieuses ou de personnes inconnues (17,7%), le mauvais comportement de la femme 

(14,0%) et la négligence des enfants (13,1%). 

Selon le milieu de résidence, 19,4% des chefs de ménage et leurs époux (ses) en milieu urbain 

®voque lôalcoolisme de la femme comme principale cause de violence domestique. Les autres 

raisons les plus évoquées sont : tenir tête à son mari (15,0%), les visites suspicieuses (13,4%) 

et le mauvais caractère de la femme (10,2%). En milieu rural, la tendance reste la même où 

24,4% de chefs de ménage et leurs époux ou épouses trouvent quôil est justifi® le fait de battre 

sa femme si elle boit lôalcool. 

Une analyse faite suivant le sexe montre que 20,1% dôhommes ont ®voqu® lôalcoolisme de la 

femme comme cause de la violence faite aux femmes au sein du ménage, 17,0% pensent plutôt 

que côest lorsque la femme argumente ou tient t°te ¨ son mari quôelle est victime de violence. 

La proportion des femmes qui pensent quôil est justifi® de battre une femme si elle boit lôalcool 
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est de 24,0% et 21,7% pensent que côest lorsquôelle argumente ou tient t°te ¨ son mari (Annexe 

7. 10). 

 

VII.3.2 Manifestation des violences faites aux femmes 

Au niveau national, 16,9% des femmes (épouses ou chefs de ménage) ont déclaré avoir été 

menacées par leur mari ou partenaire, 13,7% ont affirmé avoir été bousculé par le mari, 12,1% 

ont déclaré avoir été frappées par leur mari. La proportion des femmes ayant déclaré avoir été 

forcé pour les rapports sexuels est de 7,0%. 

Les mêmes types de violence sont déclarés par les femmes quel que soit le milieu de résidence 

ou le domaine. En effet dans le grand Lomé, 14,3% de femmes ont déclaré avoir reçu des 

menaces de la part de leur partenaire (Annexe 7. 11). 

 

VII.3.3 Genre et prise de décision 

Pour ®valuer le niveau dôimplication des femmes dans la prise de d®cision au sein du m®nage, 

on a posé la question suivante au chef de ménage et à ses épouses : qui prend principalement 

certaines décisions dans le ménage ? Les r®sultats sont consign®s dans lôAnnexe 7. 12. 

En milieu urbain, 65,8% des ménages ont d®clar® que côest un homme hors du ménage qui 

prend principalement la décision concernant les d®penses li®es ¨ lôalimentation. Pour ce qui est 

des dépenses liées à la scolarisation des fils, 58,3% dôenqu°t®s ont d®clar® quôils nôont jamais 

eu à discuter de cette décision dans le ménage ; cette proportion de 56,5% pour la scolarisation 

des filles. 
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CHAPITRE VIII. PAUVRETE 

SUBJECTIVE 

VIII.1  PAUVRETE SUBJECTIVE  

Lôanalyse de la pauvret® subjective repose sur la perception des m®nages de leur situation de 

bien-°tre. Côest une approche compl®mentaire dôanalyse de la pauvret® d®velopp®e au milieu 

des années 90 qui fait appel à des méthodes qualitatives et quantitatives. 

Lôobjectif de cette partie est dôappr®hender lôampleur du ph®nom¯ne de pauvret® ¨ travers 

lôappr®ciation des ménages de leurs conditions de vie. Trois aspects de la pauvreté subjective 

ont été développés dans cette section : la satisfaction des besoins minima ou fondamentaux pour 

une vie décente, la perception de la pauvreté relative du ménage dans son environnement social 

et la perception de la situation financière. 

 

VIII.1.1 Besoins minima vitaux 

Cette partie aborde les besoins minima vitaux des ménages tels que les besoins alimentaires, 

les besoins en logement, les besoins vestimentaires et les besoins en soins de santé. 

 

VIII.1.1.1 Besoins alimentaires 

 

Dans lôensemble, 43,0% des m®nages ont reconnu que leurs besoins alimentaires ont ®t® non 

satisfaits au cours du dernier mois pr®c®dent lôenqu°te. Les m®nages ruraux ont ®t® plus affect®s 

(47,1%) par ces difficultés alimentaires que les ménages urbains (38,4%) (Annexe 8. 1). 

Lôanalyse selon le sexe, r®v¯le que les m®nages dirig®s par les femmes ont plus rencontr®s les 

probl¯mes dôinsuffisance alimentaire que les m®nages sous lôautorit® des hommes. 

Lôanalyse selon le groupe socio®conomique r®v¯le que les m®nages dont le CM est chômeur 

sont plus sujets à une insuffisance alimentaire, 58,1% dôentre eux sont concern®s. Les m®nages 

ayant à leur tête des chefs de ménages inactifs, apprentis ou aides familiaux et agriculteurs 

indépendants sont également fortement concernés par les problèmes dôinsuffisance alimentaire 

(on remarque des proportions de plus de 40% de ménages dans chacun de ces groupes). Les 
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salari®s du public et les salari®s du priv® sont les moins affect®s par les probl¯mes dôinsuffisance 

alimentaire. 

 

VIII.1.1.2 Besoins en logement 

 

A lôinstar des besoins alimentaires, les m®nages ont reconnu avoir des besoins en logement non 

satisfaits. En effet, sur le plan national, plus de la moitié (50,9%) des ménages, ont déclaré leur 

insatisfaction de leur logement actuel (Annexe 8. 2). 

Les difficultés sur le plan des besoins en logement sont plus présentes dans les ménages ruraux 

(55,5%) que dans les ménages urbains (45,8%). Par rapport au sexe, il nôy a pas de grande 

disparité entre les ménages dirigés par les femmes (50,8%) et ceux dont les chefs de ménages 

sont des hommes (50,9%). 

Globalement, la proportion de ménages faisant face au besoin en logement augmente avec la 

taille du m®nage. En effet, ces proportions sont de 42,3% dans les m®nages dôune ¨ deux 

personnes, de 53,6% dans ceux de trois à quatre personnes, de 53,2% dans les ménages de cinq 

à six personnes et de 53,5% dans les ménages de 7 personnes ou plus. 

Selon le groupe socioéconomique, on note que les besoins en logement sont insuffisants dans 

la plupart des groupes. Dans le groupe dont le chef de ménage est chômeur, 45,0% des ménages 

ont déclaré « non satisfaits » par rapport à leurs besoins en logement ; cette proportion est de 

44,9% chez les inactifs, 53,0% chez les apprentis et aides familiaux, et 55,1% chez les 

agriculteurs indépendants. La non satisfaction par rapport aux besoins en logement est la plus 

faible chez les salariés du public (36,7%) ; elle est suivie des salariés du privé (48,3%). 

 

VIII.1.1.3 Besoins vestimentaires 

Dans lôensemble, quatre m®nages sur dix (46,9%) se plaignent de nôavoir pas suffisamment de 

vêtements pour les besoins de leur ménage (Annexe 8. 3). Cette proportion est plus élevée en 

milieu rural (60,5%) quôen milieu urbain (32,0%). 

Le probl¯me de lôinsuffisance de v°tements pour couvrir les besoins du m®nage se pose plus 

dans les ménages dirigés par les femmes (50,1%) que dans les m®nages sous lôautorit® dôun 

homme (45,8%). 
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La proportion de ménages faisant face au besoin de vêtements augmente avec la taille du 

ménage. 

En effet, pour les m®nages dôune ¨ deux personnes, cette proportion est de 39,3% tandis quôelle 

est respectivement de 46,3%, 49,4% et 52,7% pour les ménages de trois à quatre, cinq à six et 

de sept personnes ou plus. 

 

VIII.1.1.4 Besoins en soin de santé 

 

Dans lôensemble, un peu plus de la moiti® des m®nages (50,1%) trouvent que le niveau de soins 

de sant® de leurs membres nôest pas satisfaisant (Annexe 8. 4). 

Les ménages vivant en milieu rural sont ceux qui éprouvent plus de difficultés à satisfaire les 

besoins en santé de leurs membres. En effet, leur proportion est de 62,6% en milieu rural contre 

36,4% en milieu urbain. 

Les ménages dirigés par les femmes éprouvent plus de difficulté à satisfaire leurs besoins en 

santé que ceux dirigés par les hommes (56,0% contre 48,1%). 

La proportion de ménages faisant face au besoin de vêtements augmente avec la taille du 

ménage. En effet, cette proportion est de 45,5% dans les m®nages dôune ¨ deux personnes contre 

54,3% dans les ménages de sept personnes ou plus. 

 

VIII.1.2 Satisfaction des besoins minima globaux 

Dans lôensemble, les r®sultats de lôAnnexe 8. 9 montrent que plus deux ménages sur dix (26,6%) 

pensent quôaucun de leurs besoins vitaux nôest satisfait. Les besoins vitaux pris en compte 

concernent les besoins en alimentation, en logement et en vêtement. Pour ces ménages, ni les 

besoins en alimentation ni ceux en logement, ou encore ceux en vêtement ne sont satisfaits. 

Pour quatre m®nages sur dix (42,2%), ces besoins sont partiellement satisfaits côest-à-dire quôil 

y a au moins un besoin non satisfait parmi les besoins vitaux cités ci-dessus. Seulement trois 

ménages sur dix (31,2%) ont reconnu que leurs besoins vitaux sont satisfaits voire plus que 

satisfaits. 

Suivant le milieu de résidence, la proportion des ménages dont les besoins vitaux sont satisfaits 

est plus élevée en milieu urbain quôen milieu rural. Ces proportions sont de 37,8% dans le Grand 

Lomé et de 38,7% dans les autres milieux urbains contre 24,9% en milieu rural. Par contre, 
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18,9% de ménages urbains de Grand Lomé et 20,6% des autres milieux urbains déclarent que 

les besoins vitaux sont non satisfaits contre 33,1% en milieu rural. 

Selon le groupe socio-économique 44,0% des ménages dirigés par les salariés du public sont 

satisfaits de leurs besoins vitaux. Par contre 24,8% des ménages dont le chef est un salarié du 

priv® ont d®clar® quôils ne sont pas satisfaits de leurs besoins vitaux. On note également que 

30,8% des ménages dont le chef est apprenti ou aide familial sont non satisfaits. 

La proportion des ménages qui estiment que tous leurs besoins vitaux sont satisfaits est plus 

élevée pour les ménages dirigés par les hommes que ceux dirigés par les femmes (31,9% contre 

29,1%). Par contre, la proportion des ménages où aucun des trois besoins vitaux considérés sont 

non satisfaits est plus élevée dans les ménages dirigés par les femmes (31,8%) que dans les 

ménages dirigés par les hommes (24,8%). 

Globalement, la non satisfaction varie dôun minimum de 23,1% pour les m®nages dôune ¨ deux 

personnes, à 28,3% pour les ménages ayant trois ou quatre personnes. On note également que 

les m®nages dôune ¨ deux personnes sont plus satisfaits (37,3%) que les autres types de 

ménages. 

 

VIII.2  PAUVRETE SUBJECTIVE ET CLASSEMENT DES 

MENAGES SUR LôECHELLE DU BIEN-ETRE 

 

Les ménages ont eu à donner leur appréciation de leur propre bien-être, celui de leurs voisins 

et celui de leurs amis ¨ partir dôune ®chelle ¨ six marches. Le niveau 6 correspond ¨ la plus 

haute marche et le niveau 1 est le plus bas de lô®chelle. Il sôagit dôune autre approche qui 

consiste à tenir compte du milieu social du ménage. 

 

VIII.2.1 Appréciation des ménages de leur propre situation de bien-être  

 

LôAnnexe 8. 5 pr®sente les r®sultats de lôappr®ciation que se font les m®nages de leur propre 

niveau de bien-être. Au niveau national, plus de six ménages sur dix estiment être au bas de 

lô®chelle : 21,6% et 43,0% se classent respectivement aux niveaux 1 et 2 de lô®chelle. En 

dôautres termes, 64,6% des chefs de m®nages pensent quôils sont pauvres. Il ressort également 

que 29,3% des ménages se classent sur la troisième marche tandis quôune faible proportion se 

situe au niveau quatre (5,1%). Une proportion très marginale des ménages (0,8% et 0,1% des 
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ménages) se positionne respectivement sur les deux dernières marches (niveaux 5 et 6) de 

lô®chelle qui repr®sente dans le classement un niveau ®lev® de bien-être à savoir riche. 
 

Lôanalyse selon le milieu de r®sidence montre quôen milieu rural plus de sept m®nages sur dix 

(73,9%) estiment être pauvres. En effet, une proportion de 30,9% et 43,0% se classe 

respectivement au niveau 1 et au niveau 2. Aucun m®nage rural nôest class® au niveau le plus 

élevé. 

En milieu urbain, il est enregistré 54,5% de ménages se reconnaissant être pauvres, dont 11,4% 

au niveau le plus bas et 43,1% au niveau 2. Seule une très faible proportion (1,1%) de ménages 

se positionne aux niveaux les plus élevés (0,9% au niveau 5 et 0,2% au niveau 6). 

Globalement, la tendance nationale est observée quel que soit le sexe du chef de ménage et la 

taille du ménage. 

 

VIII.2.2 Appréciation des ménages de la situation de bien-être de leurs 

voisins 

 

Globalement, les ménages ont tendance à positionner leurs voisins sur une marche au-dessus 

de leur propre position. En effet, alors quôun peu moins de la moiti® des ménages (21,6%) 

sôestiment °tre au niveau 1 de lô®chelle du bien-être, ils sont relativement moins nombreux à 

placer leurs voisins sur cette marche de lôescalier. 
 

Les r®sultats de lôAnnexe 8. 6 indiquent que 15,9% des ménages estiment que leurs voisins sont 

au bas de lô®chelle du bien-être. A partir de la deuxième marche les proportions des ménages 

donnant la position de leurs voisins sont légèrement plus élevées que celles du classement de 

leurs propres ménages. En effet 45,4%, 29,4% et 7,2% des ménages mettent leurs voisins 

respectivement aux niveaux 2, 3 et 4. Sur les derni¯res marches de lô®chelle, seuls 1,7% et 0,3% 

des ménages voisins y sont classés. 

 

VIII.2.3 Appréciation des ménages de la situation de bien-être de leurs amis 

 

À propos de la perception du bien-être que font les ménages de leurs amis (Annexe 8. 7), il faut 

noter quôils estiment que leurs amis ont un meilleur niveau de vie quôeux. En effet, 13,0% et 

36,4% des ménages classent leurs amis aux deux niveaux les plus bas alors quôils sont 21,6% 

et 43,0% à se classer eux-mêmes respectivement à ces niveaux 1 et 2. En ce qui concerne les 
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niveaux supérieurs, les ménages ont classé 35,2%, 12,5% et 2,7% des ménages de leurs amis 

sur la troisième, quatrième et cinquième marche. 

Par rapport au domaine, 26,2% des ménages placent leurs amis à la deuxième marche alors que 

43,4% les placent à la troisième marche dans le Grand Lomé. Dans les autres villes, les ménages 

ont classé 34,6%, 41,1% de leurs amis respectivement sur la deuxième et la troisième marche. 

Quant aux ménages ruraux, près de 62,7% placent les ménages de leurs amis sur les deux 

niveaux les plus pauvres. 

Selon le groupe socio-®conomique, les m®nages dôagriculteurs et dôapprentis/aides familiaux 

jugent que les ménages de leurs amis sont aux deux niveaux les plus pauvres. En effet, les 

m®nages dôagriculteurs placent 17,7%, 41,7% des m®nages de leurs amis respectivement à la 

premi¯re et ¨ la deuxi¯me marche alors que les m®nages dôapprentis/aides familiaux estiment 

que 18,5% et 41,6% des ménages de leurs amis sont sur les deux premières marches. 

 

VIII.3  PERCEPTION DE LA SITUATION FINANCIERE DES 

MENAGES 

 

Lôanalyse repose sur lôappr®ciation des m®nages quant ¨ leur capacit® ¨ ®pargner une partie de 

leur revenu actuel. De manière générale, le constat qui prime est celui de lôinsuffisance des 

revenus des ménages. Seul 1,9% des ménages ont déclaré que leur revenu leur permet 

dô®pargner ; 12,8% des m®nages ont eu ¨ sôendetter pour subvenir aux besoins de leurs m®nages 

(Annexe 8. 8) tandis que 8,3% utilisent leur épargne pour payer leur frais. 

En milieu rural, la proportion de ceux qui empruntent pour subvenir à leurs besoins (16,0%) est 

au-dessus de la moyenne nationale (12,8%). Par contre, ceux qui sont obligés de dépenser leurs 

épargnes pour couvrir leurs frais représentent 9,0%. Dans les autres milieux urbains outre le 

Grand Lom®, 10,3% des m®nages affirment quôils doivent emprunter pour subvenir ¨ leurs 

besoins tandis que 40,7% de ces ménages pensent tout de même dans les autres villes que leur 

revenu actuel leur permet dô®pargner un peu. 

Selon le groupe socio-économique, 58,5% des salariés publics et 39,4% des salariés du privé 

trouvent que leur revenu leur permet dô®pargner un peu. On note que 26,5% des chômeurs 

doivent emprunter pour subvenir à leurs besoins et 14,6% des agriculteurs indépendants 

utilisent leur épargne pour payer les frais. 
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La situation des ménages dirigés par les hommes est meilleure que celle des ménages dirigés 

par les femmes. En effet, le revenu actuel permet à 2,2% de ménages dirigés par les hommes 

dô®pargner alors que cette proportion est seulement de 0,9% pour ceux dirig®s par les femmes. 

Ainsi, une proportion plus importante (16,1%) de ménages sous lôautorit® de ces derni¯res, sont 

oblig®s de sôendetter pour subvenir ¨ leurs besoins alors que cette proportion est de 11,6% dans 

les ménages dirigés par les hommes (Annexe 8. 8). 
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CHAPITRE IX.  : CHOCS ET STRATEGIES 

DE SURVIE 

IX.1 CHOCS SUBIS PAR LES MENAGES 

IX.1.1 Ménages affectés par les chocs 

Dans lôensemble, 81,4% des ménages ont subi un choc au cours des douze derniers mois 

pr®c®dents lôenqu°te. Selon le milieu de r®sidence, neuf m®nages ruraux sur dix (90,7%) ont 

®t® affect®s par un choc, et pr¯s de huit m®nages sur dix, lôont subi respectivement dans le Grand 

Lomé (77,0%) et dans les autres milieux urbains (76,4%) (Annexe 9. 1). 

Lôanalyse par type de chocs subis selon le milieu de r®sidence permet de mettre en exergue les 

chocs qui ont le plus affecté les ménages. Ainsi, sur le plan national, le prix élevé des produits 

alimentaires (30,2%), la s®cheresse ou lôirr®gularit® des pluies (20,2%) et le taux ®lev® des 

maladies des animaux (7,7%) sont les chocs les plus évoqués par les ménages (Annexe 9. 2). 

Selon le milieu de résidence les ménages ruraux ont été plus touchés par la sécheresse ou 

lôirr®gularit® des pluies (26,0%), le prix élevé des produits alimentaires (22,1%), le taux élevé 

de maladies des animaux (10,8%), le prix élevé des intrants agricoles (7,3%). Les ménages 

urbains, en dehors de Grand Lomé (49,9%) ont été plus affectés par le prix élevé des produits 

alimentaires (39,5%). La sécheresse ou les pluies irrégulières, avec 18,7% des ménages touchés 

est le deuxième choc en milieu urbain autre que le Grand Lomé (2,9%). Par contre, les 

difficult®s li®es ¨ lôinondation (9,8%), ¨ une maladie grave ou ¨ un accident dôun membre de 

ménage (8,7%) ont été plus évoqués dans le Grand Lomé. 

 

IX.1.2  Conséquences des chocs sur les ménages 

En général, les chocs ont eu des conséquences à des niveaux différents sur les conditions de vie 

des ménages. Les sections qui vont suivre, permettront dôappr®hender lôeffet des chocs sur les 

revenus, lôachat et la consommation des produits alimentaires ainsi que les avoirs ou les actifs 

des ménages. Il ressort de manière générale que les différents chocs ont conduit à une 

diminution de ces éléments du bien-être des ménages. Les proportions dans cette section 

donnent lôimpact des chocs sur lôensemble des m®nages qui les ont subis. 
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IX.1.3  Effet des chocs sur le revenu des ménages 

Dans lôensemble (Annexe 9. 3), les ménages ont déclaré que leur revenu ont baissé suite aux 

chocs quôils ont subi. Suivant le type de choc, les proportions de m®nages ayant d®clar® avoir 

vu leurs revenus diminués sont : 

Á 99,4% dans le cas de la faillite dôune entreprise non agricole ; 

Á 91,2% suite à la perte importante des revenus salariaux ; 

Á 96,7% suite à la perte de lôemploi salari® dôun membre du m®nage ; 

Á 95,7% pour le d®c¯s dôun membre actif ; 

Á 93,4% suite à la perte importante du revenu non agricole. 

Seuls le décès d'un autre membre du ménage (70,3%) et le prix élevé des produits alimentaires 

du ménage (67,4%) ont moins entrainé une baisse de revenu dans le ménage. 

 

IX.1.4 Effet des chocs sur les avoirs ou actifs des ménages 

Contrairement aux revenus, les avoirs ou actifs des ménages ont été moins affectés par les 

chocs. En effet, pour la plupart des chocs, la proportion des ménages dont les avoirs ou actifs 

sont stables est nettement plus ®lev®e. A part le d®c¯s dôun membre actif du m®nage qui a 

entrainé la baisse des avoirs ou des actifs dans 84,7% des ménages, pour la plupart des chocs, 

plus de quatre ménages sur dix, ont vu leurs avoirs ou actifs rester stables malgré les effets des 

différents chocs. La perte importante du revenu non agricole du ménage a entrainé la baisse des 

avoirs ou actifs dans 64,4% des m®nages. A lôinverse, les prix élevés des intrants agricoles les 

ont diminués dans 39,2% des ménages (Annexe 9. 4). 

 

IX.1.5  Effet des chocs sur la production agricole des ménages 

Au niveau national, les résultats de l'Annexe 9. 5 montrent que les chocs ont des effets 

remarquables sur la production agricole. Ainsi, dans 93,8% des ménages, les productions 

agricoles ont diminu® suite ¨ la s®cheresse ou lôirr®gularit® des pluies. Le deuxième choc est le 

taux élevé de maladies des cultures (90,7%) et le troisième est lié à la destruction des cultures 

par les animaux en transhumance (88,5%). 
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IX.1.6 Effet des chocs sur lôachat des produits des m®nages 

Globalement (Annexe 9. 6), la plupart des ménages ont déclaré que les chocs ont entrainé la 

baisse de leur pouvoir dôachat. Il sôagit des chocs tels que le décès d'un membre actif du ménage 

(91,6%), le prix élevé des produits alimentaires (84,3%), la perte importante du revenu non 

agricole du ménage (83,1%), la perte importante de revenus salariaux (82,9%) et la maladie 

grave ou accident d'un membre du ménage (82,0%). 

 

IX.1.7   Stratégie de survie 

Face aux différents chocs, certains ménages ont développé des stratégies de survie. Dans 

lôensemble, la proportion de ces m®nages est 73,1%. Lôanalyse selon le milieu de r®sidence 

montre que ce sont les ménages ruraux (79,2%) qui ont plus développé plus de stratégie. Cette 

proportion est de 66,5% dans le Grand Lomé et de 66,2% dans les autres milieux urbains 

(Annexe 9. 7). 

LôAnnexe 9. 8, présente les résultats relatifs aux stratégies adoptées par les ménages face aux 

chocs qui les ont plus affectés. Pour les chocs tels que le taux élevé de maladies des animaux, 

la s®cheresse ou lôirr®gularit® des pluies, près de quatre ménages sur dix (35,6%) nôont adopt® 

aucune stratégie. Plus de quatre ménages sur dix ont utilisé leur épargne pour faire face à la 

hausse des prix des intrants agricoles (45,2%) ou à la hausse des prix des produits alimentaires 

(44,8%). Dans une moindre mesure, les ménages ont également fait recours à la solidarité 

familiale ou aux aides des amis pour des difficult®s li®es ¨ la maladie grave ou accident dôun 

membre du ménage (26,2%), les prix élevés des produits alimentaires (16,5%). 

De faon g®n®rale, on note que les m®nages sont r®actifs par rapport aux chocs quôils subissent. 

Au niveau national, plus de 65% (73,1%) des ménages enquêtés ont ainsi adopté au moins une 

stratégie pour répondre aux chocs quôils ont subis. 

 



 

QUIBB-TOGO 2015 68 

 

 

 

 



Sécurité alimentaire 

QUIBB-TOGO 2015 69 

 

CHAPITRE X. SECURITE ALIMENTAIRE 

Le présent chapitre aborde les questions relatives ¨ la s®curit® alimentaire. Il sôagit 

dôappr®hender les difficult®s des m®nages face aux besoins alimentaires, les changements dans 

les habitudes alimentaires et les causes de lôins®curit® en 2015. Il sôagira aussi de faire le bilan 

de lôinsécurité alimentaire des ménages entre 2011 et 2015. 

Dôapr¯s la FAO, on parle de la s®curit® alimentaire lorsque tous les °tres humains ont, ¨ tout 

moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 

permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener 

une vie saine et active. 

 

X.1  MENAGES EN DIFFICULTE ALIMENTAIRE 

Il ressort des r®sultats de lôenqu°te quôun peu plus du tiers des m®nages (33,9%) ont des 

difficultés à subvenir aux besoins alimentaires de leurs membres. Cette proportion est 

relativement plus élevée en 2011 o½ elle sô®levait à 49,5% des ménages. 

Selon le milieu de résidence, la proportion des ménages qui ont connu des difficultés est moins 

®lev®e en milieu urbain (31,8%) quôen milieu rural (35,7%) (Annexe 10. 1). 

 

X.2  CHANGEMENTS DANS LES HABITUDES ALIMENTAIRES 

DES MENAGES 

Face aux difficult®s ¨ sôalimenter convenablement, les informations relatives aux adaptations 

des habitudes alimentaires des ménages sont : la consommation dôaliments moins chers, la 

réduction des quantit®s consomm®es, la r®duction du nombre de repas par jour et lôemprunt de 

vivres, au cours des sept jours pr®c®dant lôenqu°te. LôAnnexe 9. 2 présente les différents 

changements dôhabitudes alimentaires que les ménages ont adoptés au cours des sept jours 

pr®c®dant lôenqu°te. Trois m®nages sur dix (30,8%) ont consomm® des aliments moins chers 
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que dôhabitude pour pallier aux difficult®s alimentaires. Il sôen suit la r®duction les quantités 

consommées chaque fois (25,9%) ; ensuite la réduction du nombre de repas par jour (23,9%). 

Lôanalyse suivant le milieu de r®sidence, montre que quel que soit le type de changement, les 

proportions sont les plus élevées en milieu rural quôen milieu urbain (Annexe 10. 2). 

 

X.3  NOMBRE DE REPAS PRIS PAR JOUR AU SEIN DES 

MENAGES 

Lôanalyse du nombre de repas pris par jour au cours de la p®riode de r®f®rence sôest faite ¨ 

travers trois groupes dôindividus : les enfants dont lô©ge est compris entre 6 et 59 mois, les 

enfants de 5 à 17 ans et les personnes âgées de 18 ans et plus. 

Au niveau national, un peu plus de trois enfants âgés de 6 à 59 mois sur cinq (61,5%) prennent 

2 ou 3 repas par jour ; plus du tiers des enfants âgés de 6 à 59 mois (38,3%) prennent plus 4 

repas par jour. Suivant le milieu de résidence la proportion des ménages dont les enfants 

prennent 2 à 3 repas par jour est relativement plus élevée en milieu rural (66,0%) quôen milieu 

urbain (54,7%). A lôinverse celle des enfants qui prennent plus des 4 repas est moins ®lev®e en 

milieu rural (33,8%) quôen milieu urbain (45,3%). 

Dans le groupe des personnes âgées de 5 à 17 ans, au niveau national, 87,3% de ces derniers 

prennent 2 à 3 repas par jour ; et 12,1% prennent plus 4 repas par jour. 

En ce qui concerne, les personnes âgées de plus 18 ans, plus de 9 personnes sur dix (93,6%) 

prennent 2 ou 3 repas par jour (Annexe 10. 3). 

 

X.4  INSUFFISANCE DE NOURRITURE DANS LES MENAGES 

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

Les r®sultats de lôenqu°te r®v¯lent que, moins de la moiti® des m®nages (46,6%) ont eu ¨ faire 

face à une insuffisance de nourriture au cours des 12 derniers mois. Cette proportion est 

relativement plus ®lev®e en milieu rural (51,2%) quôen milieu urbain (41,5%) (Annexe 10. 4). 
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Lôanalyse de cet indicateur selon le mois montre que, au cours des derniers mois précédents 

lôenqu°te, décembre 2014 est le mois au cours duquel la proportion des ménages qui ont connu 

une insuffisance de nourriture est la plus faible ; par contre juin 2015 et juillet 2015 sont les 

mois au cours desquels lôinsuffisance de nourriture a plus touch® les m®nages. 

Le graphique suivant illustre lô®volution mensuelle de la proportion des m®nages qui ont connu 

une insuffisance de nourriture : 

Graphique X-1 : Evolution de la proportion des ménages qui ont connu une insuffisance 

de nourriture, au cours des 12 derniers mois qui ont précédé les enquêtes (2011 et 2015) 

 

Sources : Nos calculs, QUIBB 2015 

 

X.5  Causes de lôins®curit® alimentaire 

La principale cause de lôins®curit® alimentaire est le manque de ressources financi¯res. En effet, 

plus de quatre ménages sur dix (46,1%) estiment que les faibles ressources financières est la 

principale cause de lôins®curit® alimentaire. Elle est suivie de faibles récoltes du fait de 

lôirr®gularit® des pluies (28,0%) ; ensuite la cherté des produits sur le marché (13,2%). 
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Selon le milieu de résidence, la plupart des ménages urbains estiment que les faibles ressources 

financières sont la principale cause de lôins®curit® alimentaire (68,4%) tandis quôen milieu rural 

il sôagit des faibles récoltes (44,7%) (Annexe 10. 5). 

 

X.6  Stratégies utilisées pour pallier aux problèmes de pénurie 

alimentaire 

Dans cette section, il est question dôanalyser les strat®gies utilis®es par les m®nages pour pallier 

les problèmes de pénurie alimentaire. La stratégie la plus souvent utilisée par les ménages 

consiste à compter sur les aliments moins chers que dôhabitude (69,3%) ; elle est suivie de la 

réduction du nombre de repas pris dans la journée par les ménages (60,6%). Viennent après la 

limitation de la taille des portions au moment du repas (49,6%) et le changement de la 

préparation des aliments (39,7%). Le graphique suivant illustre les analyses ci-dessus. 

Graphique X-2 : Proportion des m®nages selon les strat®gies dôadaptation ¨ la p®nurie 

alimentaire 
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Annexe 1.1 : Répartition des ménages résidents selon certaines 

caractéristiques du chef de ménage 

   Pourcentage 

Ensemble 100 

Milieu de résidence   

Urbain 47,8 

Rural 52,2 

Groupe socio-économique   

Salarié du public 5,6 

Salarié du privé 18,2 

Agriculteur indépendant 32,7 

Autres indépendants 17,0 

Actifs saisonniers 3,5 

Apprentis, aides familiaux, autres 

actifs 7,8 

Chômeurs 2,5 

Inactifs 12,5 

Non déclaré 0,2 

Sexe   

Homme 74,2 

Femme 25,9 

État matrimonial    

Jamais marié(e) 9,2 

Marié(e) monogame 54,4 

Marié(e) polygame 17,0 

Divorcé(e)/Separé(e) 7,1 

Veuf/Veuve 12,3 

Plus haut niveau dôinstruction   

Aucun 31,6 

Primaire partiel 16,3 

Primaire complet 11,3 

Secondaire partiel 28,4 

Secondaire complet 5,7 

Supérieur 6,6 

Religion   

Sans religion 8,7 

Religions chrétiennes 50,1 

Religions musulmanes 19,2 

Religions traditionnelles 19,7 

Autres religions 2,3 
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Annexe 1. 2: Statut matrimonial des chefs de ménages résidents selon le milieu, le domaine de résidence et le sexe du chef de ménage 
 

  Jamais marié(e) Marié(e) monogame Marié(e) polygame Divorcé(e)/Séparé(e) Veuf/Veuve Total  

Milieu de résidence  

Urbain 16,2 54,4 10,8 8,9 9,8 100  

Rural 2,7 54,5 22,8 5,4 14,6 100  

Domaine  

Grand Lomé 16,3 56,4 9,8 9,0 8,5 100  

Autre Urbain 15,9 51,1 12,4 8,7 11,9 100  

Milieu Rural 2,7 54,5 22,8 5,4 14,6 100  

Sexe du chef de ménage  

Homme 9,4 67,4 16,8 4,5 1,9 100  

Femme 8,3 17,3 17,6 14,5 42,2 100  
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Annexe 1. 3: Plus haut niveau d'instruction  des chefs de ménages selon le milieu, le domaine de résidence et le sexe du chef de ménage 

Milieu de résidence Aucun Primaire partiel  Primaire complet Secondaire partiel Secondaire complet Supérieur  Total 

Urbain 15,6 12,5 12,0 38,2 9,0 12,7 100 

Rural 47,0 19,7 10,7 19,1 2,7 0,9 100 

Domaine               

Grand Lomé 11,8 12,4 10,3 41,7 9,4 14,4 100 

Autre Urbain 22,4 12,8 15,1 32,1 8,1 9,6 100 

Milieu Rural 47,0 19,7 10,7 19,1 2,7 0,9 100 

Sexe du chef de ménage               

Homme 25,2 16,0 12,9 31,1 7,0 7,8 100 

Femme 50,9 17,0 6,9 20,3 1,9 3,0 100 
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Annexe 1. 4 : Religion  des chefs de ménages selon le milieu, le domaine de résidence et le sexe du chef de ménage 

Milieu de résidence 

Sans 

religion Religions chrétiennes Religions musulmanes Religions traditionnelles Autres religions Total 

Urbain 7,1 65,5 17,8 6,9 2,7 100 

Rural 10,3 35,9 20,4 31,5 1,9 100 

Domaine             

Grand Lomé 7,1 71,4 13,8 4,5 3,2 100 

Autre Urbain 7,0 55,5 24,6 10,9 2,0 100 

Milieu Rural 10,3 35,9 20,4 31,5 1,9 100 

Sexe du chef de ménage           

Homme 8,9 47,0 22,3 19,9 1,8 100 

Femme 8,7 50,1 19,2 19,7 2,3 100 
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Annexe 1. 5 : Groupes socioéconomiques des chefs de ménages selon le milieu, le domaine de résidence et le sexe du chef de ménage 

  

Salarié du 

public 

Salarié du 

privé 

Agriculteur 

indépendant 

Autres 

indépendants 

Actifs 

saisonniers 

Apprentis, 

aides 

familiaux, 

autres actifs Chômeurs Inactifs 

Non 

déclaré  Total 

Milieu 

de 

résidenc

e                     

Urbain 8,1 23,0 7,3 25,3 4,0 13,2 4,0 14,9 0,3 100,0 

Rural 3,3 13,9 55,8 9,5 3,0 2,9 1,1 10,4 0,1 100,0 

Domain

e                     

Grand 

Lomé 7,0 26,7 2,0 26,1 4,1 13,9 4,8 15,1 0,3 100,0 

Autre 

Urbain 9,9 16,6 16,2 23,9 3,9 12,0 2,5 14,7 0,2 100,0 

Milieu 

Rural 3,3 13,9 55,8 9,5 3,0 2,9 1,1 10,4 0,1 100,0 

Sexe du 

chef de 

ménage                     

Homme 6,7 20,0 34,5 15,0 4,3 5,5 2,9 10,9 0,2 100,0 

Femme 2,5 13,0 27,4 23,0 1,2 14,4 1,2 17,2 0,1 100,0 
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Annexe 1. 6: Répartition (%) des ménages par 

milieu de résidence, par région, par taille, par terres 

et bétail détenus 
 

Annexe 1. 7: Taille moyenne des ménages 

selon le milieu de résidence, le domaine, le groupe 
socio-®conomique, le sexe, lô®tat matrimonial du 

chef de ménage 

Ensemble 100  Ensemble 4,7 

Milieu de résidence    Milieu de résidence 

Urbain 47,9  Urbain 4,1 

Rural 52,1  Rural 5,3 

Domaine    Domaine 

Grand Lomé 30,3  Grand Lomé 4,0 

Autre Urbain 17,6  Autre Urbain 4,2 

Milieu Rural 52,1  Milieu Rural 5,3 

Taille du ménage    Groupe socio-économique 

1 à 2 pers. 23,7  Salarié du public 5,0 

3 à 4 pers. 28,4  Salarié du privé 4,5 

5 à 6 pers. 25,8  Agriculteur indépendant 5,5 

7 pers. et + 22,1  Autres indépendants 4,5 

Terres possédées    Actifs saisonniers 3,8 

Aucune 43,1  

Apprentis, aides familiaux, autres 

actifs 4,1 

< à 1 ha 23,3  Chômeurs 4,0 

1 - 1,99 ha 7,9  Inactifs 4,0 

2 - 3,99 ha 10,3  Non déclaré 5,6 

4 - 5,99 ha 4,9  Sexe 

6 ha et plus 10,4  Homme 5,1 

   Femme 3,7 

   État matrimonial  

   Jamais marié(e) 1,8 

   Marié(e) monogame 5,1 

   Marié(e) polygame 6,6 

   Divorcé(e)/Separé(e) 2,7 

   Veuf/Veuve 3,6 
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Annexe 1. 8: Répartition (%) de la population par grands groupes 

dô©ges et par milieu de r®sidence 
 

Annexe 1. 9: Répartition (%) de la population par grands 

groupes dô©ges et par sexe 

Groupes d'âge 

Milieu de résidence 

Ensemble 

 

Groupes d'âge 

Sexe 

Ensemble Urbain Rural  Masculin Féminin 

< 15ans 38,1 48,8 44,4  < 15ans 45,3 43,5 44,4 

15 - 64 ans 59,1 45,6 51,2  15 - 64 ans 50,9 51,6 51,2 

65 ans et + 2,8 5,6 4,4  65 ans et + 3,9 5,0 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0  Total 100,0 100,0 100,0 

 

Annexe 1. 10: R®partition (ă) de la population par ©ge selon lô©ge et le sexe 

Groupes d'âge 

Sexe 

Ensemble Masculin Féminin 

0 - 4 ans 68,3 72,7 141,0 

5 - 9 ans 82,9 87,3 170,3 

10 - 14 ans 69,9 62,4 132,3 

15 - 19 ans 53,9 43,0 96,9 

20 - 24 ans 36,6 38,8 75,4 

25 - 29 ans 30,5 39,8 70,3 

30 - 34 ans 25,9 32,5 58,4 

35 - 39 ans 26,6 31,6 58,2 

40 - 44 ans 21,1 24,8 45,9 

45 - 49 ans 20,3 18,1 38,5 

50 - 54 ans 16,8 15,7 32,4 

55 - 59 ans 10,2 11,0 21,3 

60 - 64 ans 6,8 8,2 15,0 

65 - 69 ans 5,9 6,9 12,8 

70 - 74 ans 4,6 5,6 10,2 

75 - 79 ans 3,4 4,8 8,2 

80 ans et + 5,1 8,0 13,1 

Total 488,8 511,2 1000,0 
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Annexe 1. 11 : Répartition (%) des membres de ménages selon le lien de parenté avec le chef du ménage 

  

Chef de 

ménage 

Epoux ou 

Epouse 

Fils 

ou 

fille  

Petit 

Fils/fill

e 

Frère ou 

Sîur 

Père 

ou 

mère 

Autre 

parent 

Aucun lien de 

parenté 

Ensemble 21,0 13,6 47,5 6,5 2,6 1,3 6,5 1,0 

Milieu de 

résidence                 

Urbain 24,2 13,4 42,7 5,9 3,0 0,9 8,3 1,7 

Rural 18,8 13,7 50,9 7,0 2,3 1,7 5,2 0,5 

Domaine                 

Grand 

Lomé 24,6 13,5 41,6 5,7 2,9 0,7 9,3 1,8 

Autre 

Urbain 23,5 13,2 44,6 6,2 3,0 1,2 6,8 1,5 

Milieu 

Rural 18,8 13,7 50,9 7,0 2,3 1,7 5,2 0,5 

Taille du 

ménage                 

1 à 2 pers. 68,1 9,6 10,0 2,9 4,2 1,1 3,1 1,1 

3 à 4 pers. 27,9 16,6 40,9 6,6 2,0 0,5 4,8 0,7 

5 à 6 pers. 18,3 14,2 52,6 4,9 2,4 1,4 5,4 0,9 

7 pers. et + 11,2 12,2 53,8 8,3 2,7 1,7 8,8 1,3 

Terres 

possédées                 

Aucune 25,8 12,9 43,5 6,5 2,9 0,8 6,5 1,1 

< à 1 ha 21,2 13,0 45,7 7,8 1,9 1,2 7,6 1,6 

1 - 1,99 ha 19,2 12,3 50,7 6,9 3,0 1,7 5,2 1,1 

2 - 3,99 ha 17,7 14,5 52,2 7,1 1,3 1,9 4,7 0,6 

4 - 5,99 ha 17,4 14,5 51,5 6,9 3,1 1,5 4,7 0,5 

6 ha et plus 14,9 15,4 52,3 3,7 3,5 2,0 7,8 0,3 

Sexe                 

Masculin  31,9 0,1 51,9 6,5 3,1 0,3 5,5 0,7 

Féminin 10,6 26,5 43,2 6,6 2,0 2,3 7,4 1,3 
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Annexe 2. 1 : Indicateurs dô®ducation et dôalphab®tisation par lieu de r®sidence, groupe socio-économique et sexe  

 

  

Taux 

dôalphab®tisati

on 

Primaire Secondaire 

Accès Fréquentation Satisfaction Accès  
Fréquent

ation 
Satisfaction  

Ensemble 63,3 90,6 84,8 63,6 63,8 49,1 30,5 

Milieu de résidence   

Urbain 79,8 95,6 91,4 52,4 85,3 63,0 38,7 

Rural 49,2 80,6 81,5 71,6 44,1 39,3 24,7 

Domaines dô®tude   

Grand Lomé 84,4 100 91,2 51,7 100,0 65,6 38,1 

Autre Urbain 72,2 88,1 91,9 53,5 60,1 58,9 39,6 

Milieu Rural 49,2 86 81,5 71,6 44,1 39,3 24,7 

Groupe socio-

économique 
              

Salarié du public 97,4 92,6 0 100 80,6 0 0 

Salarié du privé 74,3 93,2 100 32,5 75,9 6,6 46,2 

Agriculteur indépendant 49,6 85,6 81,6 65,9 44,9 41,1 32,5 

Autres indépendants 60,7 93,7 100 10,4 77,0 47,1 83,9 

Autres actifs 70,4 88,7 69,6 25,8 66,4 51,7 69,6 

Apprentis, Aides 

familiaux 
72 86,7 87,7 41,4 48,2 51 50,8 

Chômeurs 82,7 100,0 100 12,4 87,2 43,7 55,2 

Inactifs 69,7 97,2 86,2 65,6 76,0 55,3 27,1 

Non déclaré 72 0,0 100 100 0,0 0 0 

Sexe               

Homme 76,7 89,5 86,3 59,7 62,1 55,2 34,9 

Femme 51,0 93,8 83,6 68,2 68,7 42,0 25,4 
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Annexe 2. 2 : R®partition (%) des ®l¯ves fr®quentant actuellement lô®cole par milieu de r®sidence, par domaine, 

groupe socio®conomique et par sexe selon  les raisons dôinsatisfaction 

  

 1ère Raison d'insatisfaction avec l'école 

Manque de 
livres/fournitures 

Enseigne

ment 
médiocre 

Manque 
d'enseignants 

Absence ou 
mauvais 
état des 
toilettes 

Absence 
de points 

d'eau 
potable 

Mauvais état 
d'infrastructure 
scolaire (sauf 

toilettes et 
points d'eau 

potable) 

Effectif 
pléthorique 

Absence de 
certaines 

formations 
(informatique,..

.) 

Autre 
problème 

Ensemble 10,0 17,5 7,6 6,2 0,5 11,4 31,8 2,0 13,1 

Milieu de 

résidence 
                  

Urbain 6,8 20,5 5,6 6,2 0,0 5,5 42,1 4,1 9,3 

Rural 13,0 14,7 9,5 6,2 0,9 16,9 22,3 0,0 16,7 

Domaine                   

Grand Lomé 9,1 23,2 4,8 1,4 0,0 4,1 47,4 2,6 7,4 

Autre Urbain 1,2 13,5 7,7 18,1 0,0 9,0 28,7 7,8 14,0 

Milieu Rural 13,0 14,7 9,5 6,2 0,9 16,9 22,3 0,0 16,7 

Groupe socio-

économique 
                  

Salarié du 
public 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Salarié du 
privé 

0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 12,0 0,0 

Agriculteur 
indépendant 

17,7 9,8 7,9 2,1 0,0 24,1 23,9 0,0 14,4 

Autres 
indépendants 

57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 19,0 12,1 0,0 

 actifs 
saisonniers 

0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 32,4 38,5 14,3 7,8 

Apprentis/Aide
s familiaux, 
autres actif 

0,0 0,0 4,4 18,4 0,0 9,2 46,8 5,3 15,9 

Chômeurs 20,5 10,5 15,1 0,0 0,0 15,1 31,6 0,0 7,2 

Inactifs 6,5 24,5 8,4 7,8 0,8 3,8 33,4 1,4 13,3 

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sexe                   

Homme 11,0 18,9 8,9 6,1 0,0 9,2 32,5 1,8 11,6 

Femme 8,7 15,6 6,0 6,3 1,1 14,1 30,9 2,2 15,1 
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Annexe 2. 3: Répartition (%) des enfants de 6 à 18 ans par milieu de résidence, par domaine, par groupe socio-démographique et par sexe selon les raisons de 

non fréquentation actuelle 

 Raison de non fréquentation durant 2014-2015 

  

Ne 

fréquen

te pas 

Trop âgé / 

trop jeune / 

A fini l'école 

Ecole trop 

éloignée 

 Manque de 

soutien/Frais 

d'écolage trop 

cher Travail 

 

Inutile/auc

un intérêt 

 

Maladie/handi

cap 

 A échoué 

à 

l'examen  Enceinte 

S'est 

marié  Abandon Autre 

Ensemble 4,8 7,4 ,3 17,7 14,9 5,6 5,5 4,7 4,3 3,1 35,3 1,2 

Milieu de 

résidence 

  

Urbain 5,7 10,4 ,7 23,9 17,8 0,0 4,9 6,0 2,1 1,3 30,6 2,4 

Rural 4,2 4,6 0,0 12,2 12,3 10,7 6,1 3,5 6,2 4,8 39,6 0,0 

Domaine   

Grand Lomé 5,7 11,4 0,0 20,2 14,4 0,0 7,0 7,0 2,2 1,6 33,8 2,3 

Autre Urbain 5,6 8,8 1,8 29,8 23,2 0,0 1,4 4,5 1,8 ,8 25,3 2,7 

Milieu Rural 4,2 4,6 0,0 12,2 12,3 10,7 6,1 3,5 6,2 4,8 39,6 0,0 

Groupe 

socio-

démographi

que 

  

Salarié du 

public 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Salarié du 

privé 

87,9 
0,0 0,0 38,3 22,2 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 31,4 0,0 

Agriculteur 

indépendant 

5,0 
4,5 0,0 18,7 12,0 6,1 6,9 ,8 4,7 7,8 36,9 1,5 

Autres 

indépendants 43,3 27,3 0,0 9,2 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 

 actifs 

saisonniers 
12,0 0,0 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,9 0,0 

Apprentis,Aid

es familiaux, 

autres actif 

16,8 

16,9 0,0 18,6 22,1 0,0 1,4 3,9 4,3 0,0 32,8 0,0 
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Chômeurs 35,5 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 11,5 0,0 16,2 0,0 65,5 0,0 

Inactifs 2,5 5,8 1,0 13,6 16,6 8,0 7,8 9,5 3,9 1,8 29,8 2,0 

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 3,8 8,7 ,8 20,0 18,8 4,2 4,1 2,8 0,0 0,0 39,1 1,6 

Femme 5,8 6,4 0,0 16,1 12,0 6,6 6,6 6,1 7,5 5,5 32,4 ,8 
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Annexe 2. 4: Répartition (%) des enfants de 6 à 18 ans par milieu de résidence, par domaine, par 

groupe socio-économique et par sexe selon le type d'écoles fréquentées 

  

Type d'école (2014-2015) 

Ecole/Université 

publique 

Ecole/Université 
privée 

confessionnelle 

Ecole/Université 

privée laïque 

Ecole 

Communautaire(EDIL) Autre 

Ensemble 71,1 12,9 14,5 1,4 0,1 

Milieu de résidence   

Urbain 51,3 17,9 30,3 0,2 0,1 

Rural 85,7 9,2 2,9 2,2 0,0 

Domaine   

Grand Lomé 38,3 19,3 41,9 0,4 0,1 

Autre Urbain 71,5 15,9 12,3 0,1 0,2 

Milieu Rural 85,7 9,2 2,9 2,2 0,0 

Groupe socio-économique 
  

Salarié du public 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Salarié du privé 89,9 2,5 7,7 0,0 0,0 

Agriculteur indépendant 85,9 8,1 3,7 2,3 0,0 

Autres indépendants 
75,9 16,6 7,5 0,0 0,0 

 actifs saisonniers 94,7 1,6 3,6 0,0 0,0 

Apprentis, Aides familiaux, 
autres actif 57,1 18,2 24,7 0,0 0,0 

Chômeurs 78,4 1,7 16,6 3,3 0,0 

Inactifs 64,9 15,1 18,9 1,0 ,1 

Non déclaré 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 72,7 13,0 12,6 1,5 0,1 

Femme 69,3 12,8 16,7 1,2 0,0 
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Annexe 2. 5: Répartition (%) de la population selon le niveau d'instruction 

  

Niveau d'instruction 

Aucun Primaire Secondaire Supérieur 

Ensemble 24,6 44,0 28,0 3,4 

Milieu de résidence   

Urbain 13,2 39,0 40,5 7,4 

Rural 33,0 47,8 18,8 ,4 

Domaine         

Grand Lomé 10,8 37,5 42,6 9,2 

Autre Urbain 16,9 41,4 37,1 4,5 

Milieu Rural 33,0 47,8 18,8 0,4 

Groupe socio-économique 
  

Salarié du public 2,7 5,7 59,2 32,4 

Salarié du privé 
21,5 30,7 40,4 7,4 

Agriculteur indépendant 
34,5 42,9 21,8 0,8 

Autres indépendants 30,8 34,8 32,9 1,5 

 actifs saisonniers 
20,4 31,2 35,8 12,7 

Apprentis, Aides familiaux, autres actif 19,6 36,8 40,4 3,2 

Chômeurs 13,7 15,9 52,0 18,3 

Inactifs 18,6 53,9 24,6 2,9 

Non déclaré 24,8 69,0 0,0 6,2 

Sexe   

Homme 16,3 43,9 34,9 4,9 

Femme 32,5 44,2 21,4 1,9 
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Annexe 3. 1 : proportion (%) de la population malade ou blessée au cours des quatre dernières 

semaines précédant l'enquête par types de maladie/blessure selon le milieu, le sexe, le groupe d'âge 

  

Type de maladie ou blessure 

P
a

lu
d

is
m

e 

M
a
la

d
ie

 

D
ia

rrh
é

iq
u

e 

M
a

u
x
 d

e
 

v
e

n
tre 

B
le

s
s
u
re

/ 

tra
u
m

a
tis

m
e 

P
ro

b
lè

m
e
 

d
e

n
ta

ire 

P
ro

b
lè

m
e
 d

e
 

p
e

a
u 

P
ro

b
lè

m
e
 

d
'y

e
u
x 

P
ro

b
lè

m
e
 

d
'o

re
ille 

 In
fe

c
tio

n
s
 

re
s
p

ira
to

ire
s
 

a
ig

u
e

s 

A
u

tre 

Ensemble 56.5 2.3 10.9 5.1 1.1 1.3 1.8 0.1 2.3 18.6 

 Milieu de résidence                     

 
Urbain 57.3 1.7 9.2 5.4 1.2 1 2.3 0.2 3.9 17.7 

Rural 55.9 2.6 12 4.9 1 1.5 1.4 0.1 1.3 19.2 

Domaine  
  

                    

 

Grand Lomé 52.5 1.4 9.9 6.4 1.5 1.2 2.9 0.1 4.8 19.3 

Autre Urbain 62.9 2 8.4 4.2 0.8 0.9 1.6 0.3 3 15.9 

Milieu Rural 55.9 2.6 12 4.9 1 1.5 1.4 0.1 1.3 19.2 

Sexe                     

Homme 

0-4 ans 67.4 6.8 7.6 2.4 0.4 2.5 0 0 3.1 9.7 

5-9 ans 62 2.1 12.5 5 0.4 1.2 1 0 1.5 14.4 

10-14 ans 59.4 1.9 8.5 7.1 0.6 1.8 0.9 0.4 3.4 15.9 

15-29 ans 63.5 0.3 10.2 5.2 1.1 0.2 2.5 0.3 2.8 13.9 

30-49 ans 56.6 0.7 8.1 7.7 1.4 1.2 1.6 0 2.1 20.7 

50-64 ans 42.5 0.6 5.5 9.5 1.9 4.1 2 0 3 31 

65 ans et + 24.6 0.5 2.9 15.7 0 0 11.4 0 2.5 42.4 

Femme 

0-4 ans 65.5 7.3 10 0.8 2.6 1.9 0.7 0.5 2.5 8.3 

5-9 ans 59.3 2.8 17.7 1.5 0.1 0.9 1.4 0 0 16.3 

10-14 ans 68.2 0.8 6 3.9 0 0 3.2 0 0.8 17.1 

15-29 ans 57.2 0.7 18.8 3 0.2 1.1 1.2 0.2 2 15.6 

30-49 ans 49.7 0.9 12.7 6.2 2.8 1.5 0.9 0.2 2.7 22.4 

50-64 ans 47.8 0 12.4 7.5 0 0 2.5 0 3 26.8 

65 ans et + 40.7 1.6 7 6.2 0 0 4.7 0 2.1 37.8 

Total                     

Total 

0-4 ans 66.4 7.1 8.9 1.5 1.6 2.2 0.4 0.3 2.8 8.9 

5-9 ans 60.6 2.4 15.1 3.2 0.2 1 1.2 0 0.8 15.4 

10-14 ans 63.6 1.4 7.3 5.5 0.3 0.9 2 0.2 2.2 16.5 

15-29 ans 59.6 0.6 15.5 3.9 0.6 0.7 1.7 0.2 2.3 15 

30-49 ans 52.8 0.8 10.6 6.8 2.2 1.4 1.2 0.1 2.4 21.6 

50-64 ans 45.1 0.3 8.9 8.5 1 2 2.3 0 3 28.9 

65 ans et + 33.3 1.1 5.2 10.5 0 0 7.7 0 2.3 39.9 
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Annexe 3. 2 : Répartition (%) des personnes handicapées selon le type d'handicap principal par milieu de 

résidence, région, groupe socio-économique 

  

Handicap 
mental ou 
physique ou 
infirmité  

Principal genre d'handicap (sur les handicapés) 

Mal/Non 

voyant 
Sourd/muet 

Handicapé des 
membres 
supérieurs 

Handicapé des 
membres 
inférieurs 

Malade 

mentale 

Autres 

handicap 

Ensemble 2.2 15.6 4.7 8.8 34.2 11.1 25.6 

Milieu de résidence               

Urbain 2.2 5 3.4 6.7 38.7 18 28.1 

Rural 2.2 23.2 5.6 10.3 30.9 6.1 23.8 

Domaine               

Grand Lomé 2.1 7.9 2.8 10.4 37.1 12.2 29.6 

Autre Urbain 2.4 1 4.2 1.5 40.9 26.3 26 

Milieu Rural 2.2 23.2 5.6 10.3 30.9 6.1 23.8 

Groupe socio-économique               

Salarié du public 0.8 0 0 0 64.9 0 35.1 

Salarié du privé 1.3 0 13.5 12.1 33 0 41.5 

Agriculteur indépendant 1.3 4.3 15.3 8.6 38.2 6.7 26.9 

Autres indépendants 1.9 5 0 16.5 71.5 5.1 1.9 

Autres actifs 1.5 0 23.6 0 0 15.9 60.5 

Apprentis, Aides familiaux 2 34.2 10.7 7.3 18 6.8 23 

Chômeurs 1.4 0 0 0 100 0 0 

Inactifs 4 20.1 1.5 7.4 30.2 13.9 26.8 

Sexe               

Homme 2.2 8.2 7.1 5.8 40.7 15.3 23 

Femme 2.2 22.6 2.4 11.7 28.1 7.2 28.1 

Niveau d'instruction               

Aucun niveau 4.4 26.8 5.2 10.8 30.1 4.3 22.8 
Primaire 0 0 0 0 0 0 0 

Secondaire 1er cycle 1.5 2.1 3.3 2.8 37.2 20.5 34.2 

Secondaire 2e cycle 1.4 2.9 7.5 16.1 33.1 19.6 20.9 

Supérieur 2 0 2.8 1.3 63.4 15.4 17.1 

NSP 1.3 16.3 0 18.3 29.9 20 15.5 

Etat matrimonial        

Jamais marié(e) 1.7 4.1 17.8 6.9 30.4 24.4 16.4 
Marié(e) monogame 3 16.8 3.6 6.1 39.8 8.8 24.8 
Marié(e) polygame 2.6 10.8 0 22.2 30.7 0 36.4 

Divorcé(e)/Séparé(e) 2.8 20.8 0 0 38.9 22.6 17.6 

Veuf/Veuve 13.1 32.4 0 5.3 30.9 3.7 27.8 

Tranche d'âge               

0-4 ans 0.4 0 0 34.7 20.1 7.8 37.4 

5-9 ans 0.9 0 0 20.1 39 13.4 27.5 

10-14 ans 1 11.1 3.2 4.5 33.6 14.4 33.2 

15-29 ans 1.5 1.8 23.3 14.9 21.8 16.2 21.9 

30-49 ans 2 1.7 4.2 10.6 47.5 22.8 13.1 

50-64 ans 4.3 6.5 0 5 53 10.6 24.9 

65 ans et plus 17.4 36.5 0 3.7 24.5 2.4 32.8 
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Annexe 3. 3 : Répartition (%) de la population malade ou blessée au cours des quatre dernières 

semaines précédant l'enquête selon l'accès, l'utilisation des services médicaux et la situation des 

services médicaux et la satisfaction des personnes 

  
Services Médicaux 

Access Utilisation Satisfaction 

Ensemble 68,9 62,7 91,6 

Milieu de résidence   

Urbain 86,2 62,0 90,0 

Rural 53,0 63,1 92,6 

Domaine   

Grand Lomé 100,0 62,4 90,2 

Autre Urbain 62,3 61,5 89,6 

Milieu Rural 53,0 63,1 92,6 

Groupe socio-économique   

Salarié du public 81,3 75,5 89,7 

Salarié du privé 78,4 57,3 94 

Agriculteur indépendant 51,1 54,2 93,9 

Autres indépendants 82,9 63,7 92,8 

Autres actifs 72,7 66,5 79 

Apprentis, Aides familiaux 55,1 55,8 88,3 

Chômeurs 88,1 44,6 96 

Inactifs 78,5 62,9 89,8 

Sexe   

Homme 67,8 62,9 91,7 

Femme 72,0 62,4 91,5 

Niveau d'instruction   

Aucun niveau 59,1 61,8 91,0 

Maternel 100 64,9 93,5 

Primaire 65,1 59,1 91,9 

Secondaire 1er cycle 78,1 62,1 92,2 

Secondaire 2e cycle 81,8 59,1 89,2 

Supérieur 87,1 69,2 86,0 

NSP 76,9 66,1 66,4 

Etat matrimonial   

Jamais marié(e) 81,6 55,0 91,6 

Marié(e) monogame 70,2 63,5 91,2 

Marié(e) polygame 67,1 63,2 86,6 

Divorcé(e)/Séparé(e) 76,4 45,5 89,8 

Veuf/Veuve 64,7 49,0 92,4 
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Annexe 3. 4 : Répartition (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un praticien de santé au cours 

des quatre dernières semaines et qui n'ont pas satisfaites et raisons de leur mécontentement 

  

Tableau 1er Problème au moment de visite 

N
o

n
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a
tis

fa
it 

E
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 d
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 d
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t d
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 d
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 d
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A
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Ensemble 8.4 3.2 28.1 6.7 32.6 0.0 18.4 2.3 4.0 0.8 3.9 

Milieu de résidence   

Urbain 10.1 4.8 46.6 0.6 20.7 0.0 13.0 0.0 6.5 1.8 6.0 

Rural 7.4 1.8 12.0 11.9 43.0 0.0 23.1 4.4 1.7 0.0 2.0 

Domaine   

Grand Lomé 9.9 2.7 47.2 0.0 24.8 0.0 11.3 0.0 4.6 2.1 7.4 

Autre Urbain 10.4 7.3 45.8 1.4 15.8 0.0 15.0 0.0 8.8 1.4 4.4 

Milieu Rural 7.4 1.8 12.0 11.9 43.0 0.0 23.1 4.4 1.7 0.0 2.0 

Groupe socio-économique   

Salarié du public 10.3 13.3 44.8 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 

Salarié du privé 6.0 0.0 48.3 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Agriculteur indépendant 6.2 2.1 17.3 0.0 54.9 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 1.6 

Autres indépendants 7.2 0.0 33.4 25.0 29.7 0.0 2.4 0.0 9.4 0.0 0.0 

 actifs saisonniers 21.0 0.0 26.1 0.0 34.9 0.0 10.9 0.0 28.1 0.0 0.0 

Apprentis, Aides familiaux, autres 
actif 

11.8 5.0 33.4 0.0 24.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 21.6 

Chômeurs 4.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Inactifs 10.3 2.0 26.2 11.7 28.9 0.0 16.3 7.0 2.7 0.9 4.2 

Non déclaré 34.1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sexe   

Homme 8.4 4.9 26.0 6.2 24.2 0.0 25.9 1.9 6.0 1.2 3.7 

Femme 8.5 1.8 29.9 7.0 39.6 0.0 12.1 2.7 2.2 0.5 4.1 

Genre de service de santé    

Case de santé 10.7 0.0 0.0 0.0 90.5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dispensaire/CMS/USP/PMI 8.6 2.3 25.4 11.3 32.8 0.0 19.0 1.5 5.3 0.0 2.4 

Clinique/Cabinet Médicale 7.6 0.0 14.9 0.0 39.9 0.0 25.8 12.2 0.0 4.3 3.0 

Hôpital Publique (CHP, CHR) 7.2 5.3 58.1 0.0 11.8 0.0 8.3 0.0 8.5 2.6 5.5 

Hôpital confessionnelle 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CHU 19.5 14.1 76.8 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Structure phytosanitaire 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Structure de consultation à domicile 9.4 0.0 0.0 0.0 36.4 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 43.3 

Pharmacie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Autre 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
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Annexe 3. 5 : Répartition (%) des personnes malades n'ayant pas consulté un praticien de 

santé au cours des quatre dernières semaines et les raisons pour la consultation 
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Ensemble 37.3 6.4 68.1 23 1 0.3 0.1 0.3 0.1 

Milieu de résidence     

Urbain 38.0 4 71.5 21.7 0.4 0.3 0.2 0.8 0 

Rural 36.9 7.9 65.9 23.7 1.4 0.3 0 0 0.2 

Domaine     

Grand Lomé 37.6 4.6 68.2 24.5 0.8 0.5 0 1.1 0 

Autre Urbain 38.5 3.4 75.2 18.6 0 0 0.4 0.6 0 

Milieu Rural 36.9 7.9 65.9 23.7 1.4 0.3 0 0 0.2 

Groupe socio-économique     

Salarié du public 24.5 0 76.6 15.6 7.8 0 0 0 0 

Salarié du privé 42.7 3.1 67.6 26.7 0 0 0 0 0 

Agriculteur indépendant 45.8 6.1 69 22.4 1.6 0.5 0 0 0 

Autres indépendants 36.3 5.4 71.5 22 0 0 0 0.6 0 

Autres actifs 33.5 0 60.1 39.9 0 0 0 0 0 

Apprentis, Aides familiaux 44.2 8.4 74.9 15.9 0 0 0 0.8 0 

Chômeurs 55.4 6.7 68.6 21.3 0 0 0 3.5 0 

Inactifs 37.1 7.6 66.7 21.5 1.6 0.4 0.2 0.5 0 

Sexe     

Homme 37.1 7.6 65.5 25.1 1.4 0 0.1 0.1 0 

Femme 37.6 5.3 70.3 21.1 0.7 0.5 0 0.5 0.3 

Genre de service de santé     

Paludisme 34.1 3.9 72.5 20.6 1.1 0.3 0 0.4 0.3 

Maladie Diarrhéique 39.6 12.3 61.2 23.7 0 0 0 0 0 

Maux de ventre 40.9 6.3 70.1 19.7 3.2 0 0 0.8 0 

Blessure/traumatisme 37.0 7.3 60.6 32.2 0 0 0 0 0 

Problème dentaire 41.0 9.6 74.9 15.5 0 0 0 0 0 

Problème de peau 37.7 10.2 62.6 27.2 0 0 0 0 0 

Problème d'yeux 46.4 6.9 29.4 63.8 0 0 0 0 0 

Problème d'oreille(Ouïe) 85.0 47.6 17.7 34.7 0 0 0 0 0 

 Infections respiratoires aigues 44.7 8.9 71.6 19.5 0 0 0 0 0 

Autre 42.5 10.3 63.6 25.1 0 0 0 0 0 
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Annexe 4. 1 : R®partition(%) de la population active selon la situation dans lôemploi par sexe, par domaine, par milieu de r®sidence et 

par tranche dô©ge 

  

Situation dans l'emploi 
Population potentiellement 

active 
Plein emploi rapporté à la population âgée de 

15-64 ans Occupé plein-emploi Occupé sous-emploi Chômeur Actif  Inactif 

 Ensemble 71,7 24,9 3,4 76,8 23,2 55,6 

Milieu de résidence   

Urbain 66,1 27,7 6,2 68,4 31,6 45,3 

Rural 75,8 22,9 1,3 84,4 15,6 64,0 

Domaine   

Grand Lomé 63,0 29,2 7,8 67,8 32,2 42,7 

Autre Urbain 71,2 25,3 3,5 69,5 30,5 49,5 

Milieu Rural 75,8 22,9 1,3 84,4 15,6 64,0 

Sexe   

Homme 70,2 25,8 4,0 79,1 20,9 55,5 

Femme 73,2 24,1 2,7 74,6 25,4 54,6 

Groupe d'âge   

15-29 73,6 22,2 4,2 64,8 35,2 47,7 

30-49 67,3 29,5 3,2 88,5 11,5 59,6 

50-64 80,0 18,5 1,5 84,3 15,7 67,4 
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Annexe 4. 2: Répartition (%) de la population âgée de 15 à 64 ans selon le principal 

employeur par sexe, par domaine, par milieu de r®sidence et par tranche dô©ge 

  

Principal Employeur  

Fonction 
publique 

Société 
d'Etat 

 Entreprise 
privée 

 ONG / 
Association/groupeme
nt 

 Individu 
ou ménage 

Ambassade/Organ
isme International Autre 

Ensemble 6,0 2,8 45,4 1,2 43,6 0,0 1,1 

Milieu de 

résidence 
  

Urbain 7,0 4,6 50,6 1,1 36,2 0,0 0,4 

Rural 4,6 0,6 38,8 1,2 52,8 0,0 1,8 

Domaine   

Grand Lomé 5,3 5,5 54,9 0,9 32,9 0,0 0,6 

Autre Urbain 10,1 3,0 42,9 1,7 42,1 0,1 0,1 

Milieu Rural 4,6 0,6 38,8 1,2 52,8 0,0 1,8 

Sexe   

Homme 8,8 4,1 48,8 1,4 35,9 0,0 0,9 

Femme 2,9 1,5 41,6 0,9 52,0 0,0 1,2 

Groupe 

d'âge   
15-29 3,7 2,2 49,6 0,6 43,6 0,0 0,3 

30-49 6,2 3,3 45,0 1,4 43,2 0,0 0,9 

50-64 8,5 2,5 40,3 1,3 44,8 0,0 2,7 
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Annexe 4. 3: Répartition (%) de la population âgée de 15 à 64 ans dans chaque type d'employeur 

principal par sexe, par domaine, par milieu de r®sidence et par tranche dô©ge 

  

Principal Employeur   

Fonction 

publique 

Société 

d'Etat 

 Entreprise 

privée 

 ONG / 

Association/groupement 

 Individu 
ou 

ménage 

Ambassade/Organ

isme International Autre 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Milieu de 

résidence 
  

Urbain 65,3 89,9 61,9 54,2 46,1 100,0 23,0 

Rural 34,7 10,1 38,1 45,8 53,9 0,0 77,0 

Domaine   

Grand Lomé 31,8 69,1 43,3 26,2 27,0 0,0 21,5 

Autre Urbain 33,5 20,8 18,6 28,0 19,0 100,0 1,5 

Milieu Rural 34,7 10,1 38,1 45,8 53,9 0,0 77,0 

Sexe   

Homme 76,9 75,4 56,2 63,7 43,0 100,0 46,1 

Femme 23,1 24,6 43,8 36,3 57,0 0,0 53,9 

Groupe 

d'âge   
15-29 15,7 19,4 27,9 13,7 25,5 0,0 8,3 

30-49 59,8 65,6 56,8 66,9 56,8 100,0 48,0 

50-64 24,5 14,9 15,3 19,4 17,7 0,0 43,6 
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Annexe 4. 4: Répartition (%) de la population en âge de travailler selon la branche dôactivit®  

par sexe, par domaine, par milieu de r®sidence et par tranche dô©ge 
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Annexe 4. 5: Répartition (%) de la population sous-employ®e selon les types dôemployeurs par sexe, par domaine, par milieu de r®sidence et 

par tranche dô©ge 

  

Principal employeur 

Fonction 

publique Société d'Etat  Entreprise privée  ONG / Association/groupement 

 Individu ou 

ménage Ambassade/Organisme International Autre 

Ensemble 3,3 3,4 47,0 1,4 44,4 0,0 0,4 

Milieu de 

résidence 
  

Urbain 3,2 4,8 51,3 1,2 38,8 0,0 0,8 

Rural 3,4 1,5 41,0 1,8 52,3 0,0 0,0 

Domaine   

Grand Lomé 0,9 5,7 53,3 0,9 38,1 0,0 1,2 

Autre Urbain 7,7 3,2 47,4 1,7 40,0 0,0 0,0 

Milieu Rural 3,4 1,5 41,0 1,8 52,3 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 4,4 4,8 48,2 1,4 41,0 0,0 0,3 

Femme 1,9 1,8 45,5 1,5 48,7 0,0 0,6 

Groupe d'âge   
15-29 2,5 2,8 49,6 1,2 43,5 0,0 0,5 

30-49 3,5 3,2 45,9 1,3 45,5 0,0 0,5 

50-64 4,2 6,3 46,2 2,9 40,4 0,0 0,0 
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Annexe 4. 6: Taux (%) de sous-emploi selon le type de population par sexe, par 

domaine, par milieu de résidence et par tranche dô©ge 

  

Taux de sous-emploi 

Sous employé avec la population active Sous employé avec la population active occupée 

Ensemble 24,9 25,8 

Milieu de 

résidence 
  

Urbain 27,7 29,5 

Rural 22,9 23,2 

Domaine   

Grand Lomé 29,2 31,6 

Autre Urbain 25,3 26,2 

Milieu Rural 22,9 23,2 

Sexe   

Homme 25,8 26,9 

Femme 24,1 24,7 

Groupe 

d'âge 
  

15-29 22,2 23,2 

30-49 29,5 30,4 

50-64 18,5 18,8 

 

Annexe 4. 7 : Répartition (%) de la population sous-employée selon le statut dans 

lôemploi par sexe, par domaine, par milieu de r®sidence et par tranche dô©ge 

  

Statut dans l'Emploi 

 Permanent 
 A durée 
déterminée 

 Temporaire / 
saisonnier  Indépendant 

Ensemble 23,2 5,7 11,7 59,4 

Milieu de résidence   

Urbain 25,8 6,2 11,1 56,8 

Rural 19,6 4,8 12,6 62,9 

Domaine   

Grand Lomé 29,3 6,5 11,4 52,8 

Autre Urbain 19,2 5,7 10,5 64,6 

Milieu Rural 19,6 4,8 12,6 62,9 

Sexe   

Homme 31,2 7,1 12,1 49,6 

Femme 13,5 3,9 11,2 71,4 

Groupe d'âge   
15-29 19,1 8,7 20,6 51,6 

30-49 25,2 3,9 8,7 62,2 

50-64 23,4 7,6 4,8 64,3 
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Annexe 4. 8 : Répartition (%) de la population sous-employée selon les branches dôactivit® 

par sexe, par domaine, par milieu de r®sidence et par tranche dô©ge 
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Ensemble 48,2 1,0 10,2 0,0 0,2 3,5 16,3 4,2 1,2 0,2 0,5 0,3 1,0 3,6 4,6 0,5 0,7 3,8 

Milieu de 

résidence 
  

Urbain 12,8 1,3 16,0 0,0 0,5 5,4 26,2 8,2 2,5 0,5 1,2 0,4 2,5 4,6 8,0 0,8 1,2 8,0 

Rural 73,3 0,8 6,0 0,0 0,0 2,1 9,3 1,5 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 2,8 2,2 0,3 0,3 0,9 

Domaine   

Grand Lomé 5,9 1,4 18,9 0,0 0,4 4,3 27,3 9,5 2,6 0,7 1,9 0,4 3,1 4,6 9,0 0,3 1,6 7,9 

Autre Urbain 24,4 1,0 11,1 0,0 0,6 7,3 24,4 5,9 2,2 0,0 0,0 0,4 1,5 4,6 6,3 1,6 0,6 8,1 

Milieu Rural 73,3 0,8 6,0 0,0 0,0 2,1 9,3 1,5 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 2,8 2,2 0,3 0,3 0,9 

Sexe   

Homme 50,7 0,3 9,4 0,0 0,4 5,6 6,7 7,3 0,2 0,4 0,7 0,5 1,7 5,3 4,2 0,6 1,3 4,8 

Femme 45,4 1,8 11,0 0,0 0,0 1,0 27,6 0,7 2,4 0,0 0,3 0,0 0,2 1,6 5,1 0,3 0,0 2,7 

Groupe d'âge   
15-29 53,1 1,3 11,6 0,0 0,1 3,7 12,9 1,5 1,0 0,3 1,0 0,2 1,3 1,9 6,0 0,0 0,3 3,8 

30-49 45,2 0,8 9,2 0,0 0,2 3,2 19,5 5,1 1,3 0,2 0,3 0,4 0,7 4,3 4,1 0,8 0,7 4,0 

50-64 48,6 0,8 10,3 0,0 0,4 4,3 10,4 8,1 1,7 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0 2,9 0,4 2,0 3,0 
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Annexe 6. 1 : Proportion (%) des m®nages selon le statut dôoccupation du 

logement 
  

  

Statut d'occupation du logement 

 Propriétaire 
du logement 

avec titre 
foncier 

 Propriétaire 
du logement 

sans titre 
foncier  Locataire  Familial 

Logé par son 
employeur 

 Autre à 
préciser 

Ensemble 3,0 31,1 26,1 37,9 1,3 0,6 

Milieu de résidence   

Urbain 5,0 13,1 49,9 30,0 1,1 0,9 

Rural 1,2 47,5 4,3 45,1 1,5 0,4 

Domaine   

Grand Lomé 6,7 10,6 54,8 25,8 1,1 1,1 

Autre Urbain 2,0 17,4 41,5 37,3 1,1 0,7 

Milieu Rural 1,2 47,5 4,3 45,1 1,5 0,4 

Taille de ménage regroupé   

1 à 2 pers 1,6 16,8 39,2 39,7 2,4 0,3 

3 à 4 pers 2,3 25,6 31,9 38,0 1,1 1,0 

5 à 6 pers 4,4 35,0 21,9 37,7 0,1 0,9 

7 pers et + 3,8 48,7 9,6 36,1 1,6 0,3 

Groupe socio-économique   

Salarié du public 4,2 19,8 48,8 18,7 8,3 0,1 

Salarié du privé 2,0 26,1 37,7 31,4 1,9 0,9 

Agriculteur indépendant 0,0 59,1 5,0 35,7 0,2 0,0 

Autres indépendants 3,5 21,6 42,1 31,1 1,2 0,5 

Actifs saisonniers 1,1 21,3 32,0 43,5 2,1 0,0 

Apprentis, aides familiaux, autres 
actifs 

3,0 35,9 11,9 47,7 0,5 1,0 

Chômeurs 0,0 17,6 43,0 39,4 0,0 0,0 

Inactifs 7,6 26,7 24,5 40,6 0,0 0,6 

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 3,0 34,7 26,4 33,9 1,5 0,5 

Femme 2,9 20,8 24,9 49,5 0,7 1,2 
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Annexe 6. 2 : Répartition (%) des ménages par mode d'éclairage et le combustible utilisé pour la cuisine 

  Principal mode d'éclairage Principale source d'énergie utilisée pour la cuisine 

  
 Lampion à 

pétrole 
 Lampe 
tempête 

 lampe 
à gaz 

lampe 
torche 

 Électricité 
 Énergie 
solaire/ 

 Groupe 
électrogène 

 Bougies  Autre 
 Bois de 
chauffe 

 
Charbon 
de bois 

 
Déch
ets 

végé
taux 

 
Pétr
ole 

 Gaz 
butane 

 
Élect
ricité 

 
Éner
gie 

/sola
ire 

 
Gro
upe 
élect
rogè
ne 

 Autre 

Ensemble 3,1 4 0,1 42,1 48,3 0,9 0,2 0,7 0,6 50,4 40,2 0 0,3 7,7 0,5 0 0 0,9 

Milieu de résidence  

Urbain 1,1 1,6 0 9,7 85,8 0,1 0 1,5 0,2 10,6 71,4 0 0,2 15,7 0,9 0 0 1,2 

Rural 4,8 6,2 0,1 71,6 14,1 1,7 0,4 0 1 86,9 11,5 0 0,4 0,4 0,1 0 0 0,7 

Domaine 

Grand Lomé 0,4 1,6 0 4,6 91 0 0 2,1 0,2 1,3 74,4 0 0,2 21,7 1,4 0 0 1 

Autre Urbain 2,2 1,5 0 18,4 76,8 0,3 0 0,6 0,2 26,5 66,4 0 0,1 5,4 0,1 0 0 1,4 

Milieu Rural 4,8 6,2 0,1 71,6 14,1 1,7 0,4 0 1 86,9 11,5 0 0,4 0,4 0,1 0 0 0,7 

Taille de ménage 

1 à 2 pers 3,6 4 0 31,4 58,7 0,9 0 0,5 0,9 33,1 47 0 0,7 14,9 0,4 0 0 3,9 

3 à 4 pers 3,6 5,5 0 37 51,7 0,4 0 1,2 0,5 44,9 47,1 0 0 7,9 0 0 0 0,1 

5 à 6 pers 2,5 3,2 0,3 43,9 47,3 1,6 0 0,7 0,6 55,5 38,5 0 0 5,5 0,5 0 0 0 

7 pers et + 2,5 3 0 57,8 34,2 0,8 0,9 0,4 0,3 70,3 25,4 0 0,6 2,5 1,2 0 0 0 

Groupe socio-économique 
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Salarié du 
public 

0,4 1,2 0 13,9 82,3 1 1,2 0 0 26,9 51,1 0 0 20,1 0,8 0 0 1,1 

Salarié du 
privé 

4,1 7,4 0,4 29,8 55,7 1,3 0,4 1 0 38,6 48,4 0 0,6 9,9 1,1 0 0 1,5 

Agriculteur 
indépendant 

5,4 7 0 74,2 13,4 0 0 0 0 89,4 8 0 0,7 1,7 0 0 0 0,2 

Autres 
indépendants 

1,7 1,7 0 26,6 67,9 0,1 0 2 0 26,7 60,6 0 0 11,4 0,6 0 0 0,7 

Actifs 
saisonniers 

0,6 3,9 0 36,5 57 2,2 0 0 0 37,9 49,5 0 0,6 10,2 1 0 0 0,9 

Apprentis, 
aides 
familiaux, 
autres actifs 

3,4 3,4 0 58 32,2 1,4 0 0,1 1,5 69,9 26,4 0 0,2 3,1 0 0 0 0,4 

Chômeurs 0 3 0 10,5 82,6 0 0 3,9 0 12,9 63,5 0 0 11,5 3 0 0 9,1 

Inactifs 3,6 4,2 0 29,7 58,8 0,9 0,8 1,2 0,8 37 49,3 0 0,4 10,4 0,7 0 0 2,2 

Non déclaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexe 

Homme 2,1 3,2 0,1 43,7 48,5 1,2 0,3 0,6 0,2 51,1 38,9 0 0,3 8,1 0,5 0 0 1,2 

Femme 5,7 6,4 0 37,5 47,7 0 0 1 1,7 48,9 43,3 0 0,4 6,8 0,4 0 0 0,2 
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Annexe 6. 3: Répartition (%) des ménages selon le mode d'approvisionnement en eau à boire et le type de toilette 

  

 Principale source d'approvisionnement en eau Type d'aisance utilisé 

Eau 
minerale 

en 
bouteille 

Eau 
Minerale 
en sachet 

(pure 
water) 

 Robinet 
dans le 

logement 
ou la 

concession 

 Robinet 
public 

extérieur 

Eau 
livre e 

par 
camion 
citerne 

 
Forage/puits 

équipé de 
pompe 

 Puits 
 Eau de 
pluie 

 Rivière, 
marigots
/source 

 Retenu 
d'eau/bar

rage 

 
Autre 

 W.C 
privé

e 
avec 
chass

e 
dõeau 

 W.C 
public 
avec 

chasse 
dõeau 

 Fosse 
sèche 
privée 

 
Fosse 
sèche 
publi
que 

 
latrin

es 
non 

couve
rtes 

 Dans 
la 

nature 
 Autre 

Ensemble 0,4 2,2 6 23,5 0 29,9 23,1 0,7 12,3 1,5 0,5 17,5 2,8 24,7 9 3,2 42,7 0,2 

Milieu de résidence 

Urbain 0,8 4,4 11,8 28,6 0 34,7 17,7 0,5 0,4 0,2 1 35,2 5,3 35,5 9,7 1 13 0,4 

Rural 0 0,1 0,7 18,8 0 25,5 28,1 0,8 23,3 2,7 0 1,2 0,4 14,8 8,3 5,2 70 0 

Domaine 

Grand Lomé 1,2 6,4 14,6 21,4 0 43,3 12,2 0 0 0 0,9 47,9 7,6 32,1 7,2 0,8 3,8 0,7 

Autre Urbain 0 1 6,8 41 0 19,8 27,1 1,3 1,1 0,6 1,3 13,3 1,5 41,3 13,9 1,5 28,5 0 

Milieu Rural 0 0,1 0,7 18,8 0 25,5 28,1 0,8 23,3 2,7 0 1,2 0,4 14,8 8,3 5,2 70 0 

Taille des ménages 

1 à 2 pers 0,9 5,3 6,8 22,4 0 31,1 19,5 1,4 10 1,9 0,7 20,8 3,3 29,6 11,3 4,1 30,6 0,3 

3 à 4 pers 0,3 1,8 6,1 27,5 0 30,6 21,6 0,2 10,3 0,9 0,7 20,7 3,4 25,9 8,4 3,4 37,9 0,2 

5 à 6 pers 0,1 0,6 6,5 24,4 0 28,9 26,2 0,6 11,2 1 0,4 16,6 2,1 23,4 7,9 2,6 47,2 0,2 

7 pers et + 0,2 1,1 3,9 18,3 0 28,6 25,7 0,6 18,9 2,5 0,2 10,3 2,3 19,4 8,6 2,7 56,5 0,2 

Groupe socio-économique 
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Salarié du 
public 

0,6 2,3 14 27,6 0 33,8 18,1 0,9 1,6 1,1 0 36,2 3,5 39,2 7,1 1,7 12,4 0,00% 

Salarié du 
privé 

0 3,1 6,4 25,6 0 35,3 25 0,3 2,5 1,1 0,7 24,1 3,9 28,3 5,8 0,7 36,9 22,40% 

Agriculteur 
indépendant 

0,8 0,3 0,6 19,5 0 29 32,2 1 14,6 2 0 2,8 0 18,8 12 4,9 61,6 0,00% 

Autres 
indépendants 

0,6 3,7 9,3 27 0 30,6 24,2 0,2 2,1 1,2 1,1 23,2 4,8 26,8 15,5 2,7 26,8 18,20% 

Actifs 
saisonniers 

0 2 7,8 24,6 0 34,7 24,3 1,3 3,4 1,3 0,7 19,3 8,4 24,4 9,9 1,7 36,3 0,00% 

Apprentis, 
aides familiaux, 
autres actifs 

0,3 0,8 2,5 20,4 0 24,5 21,8 0,9 26,5 2 0,3 9,3 1 17,6 6,4 5 60,5 26,40% 

Chômeurs 2,9 0 9,6 33,9 0 37,1 11,7 0 4,9 0 0 20,6 6,6 42,4 6,9 5,5 18 0,00% 

Inactifs 0 4,3 9,8 22,6 0 33,1 17,4 0,6 10,5 1,3 0,4 24,7 2,5 35,1 7,7 2 27,6 43,70% 

Non déclaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Sexe 

Homme 0,4 2 5,6 22,9 0 31,1 22,5 0,4 13,3 1,3 0,5 17,1 2,9 24 9,2 3,2 43,5 0,1 

Femme 0,3 2,6 6,9 25 0 26,2 25,3 1,4 9,6 2,3 0,4 18,1 2,5 26,7 8,4 3,3 40,6 0,4 
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Annexe 6. 4: Répartition (%) des ménages selon la nature du sol des pièces d'habitation 

  

Nature du sol du plus important bâtiment 

 
Marbre/carreau/Granito 

 Ciment 
 Bois / 
Planche 

 Terre 
battue 

 Terre 
/sable 

 Autre 

Ensemble 3,3 87,4 0,1 4,5 4,5 0,2 

Milieu de 
résidence 

  

Urbain 6,6 89 0,1 0,3 3,8 0,1 

Rural 0,3 86 0 8,3 5,2 0,2 

Domaine   

Grand Lomé 9,4 86,3 0 0 4 0,2 

Autre 
Urbain 

1,9 93,5 0,3 0,9 3,4 0 

Milieu Rural 0,3 86 0 8,3 5,2 0,2 

Taille des 
ménages 

  

1 à 2 pers 2,8 87,2 0 5,3 4,8 0 

3 à 4 pers 2,8 87,6 0 3,3 5,9 0,4 

5 à 6 pers 3,7 86,8 0,2 4 5,3 0,1 

7 pers et + 4,3 88,1 0 5,9 1,6 0 

Groupe 
socio-
économique 

  

Salarié du 
public 

6,9 89,5 0 0 3,6 0 

Salarié du 
privé 

3,2 82,8 0 1,9 11,4 0,7 

Agriculteur 
indépendant 

0,8 86,2 0,6 9,6 2,9 0 

Autres 
indépendants 

4,8 91,8 0 1,3 1,9 0,2 

Actifs 
saisonniers 

1,1 94,5 0 1,7 2,7 0 

Apprentis, 
aides 
familiaux, 
autres actifs 

2,6 87,4 0 7,4 2,6 0 

Chômeurs 0 94,4 0 5,6 0 0 

Inactifs 5,2 81,7 0 4,4 8,7 0 

Non déclaré 0 0 0 0 0 0 

Sexe   

Homme 3,2 88 0,1 4,5 4 0,2 

Femme 3,7 85,6 0 4,7 6 0 
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Annexe 6. 5 : Répartition (%) des ménages selon la nature du toit et du mur des pièces d'habitation  

  

 Principal matériau du toit de la maison Principal matériau des murs de la maison 

 Terre 
battue/banco 

 
Paille/branchages/claies/feuilles/bambou 

 
Zinc 

 
Tuiles 

 
Bac 
alu 

 
Béton 
armé 
(dalle) 

 
Autre: 

 
Parpaing 
/briques 
cuite ou 
stabilisée 

 
Pierres 

 Semi 
dure 

 Terre 
battue 

/Banco/ 
Brique non 

cuite 

 
Tôles 

 
Planche 

 Branchages /claies / 
Natte/feuilles/bambou 

 Autre 

Ensemble 0,5 11,4 73,3 10,2 0,3 4,3 0,1 47,2 3,5 2,5 45,3 0,4 0,1 0,8 0,1 

Milieu de 
résidence 

    

Urbain 0,4 1,1 69,6 19,6 0,2 8,9 0,1 79,6 6,8 1,2 10,2 0,6 0,1 1,2 0,3 

Rural 0,6 20,7 76,6 1,7 0,4 0 0 17,7 0,4 3,7 77,4 0,1 0,1 0,5 0 

Domaine     

Grand Lomé 0,5 0,1 59,8 27,1 0,2 12,1 0,2 84,1 10,6 0,5 1,5 0,9 0,1 1,8 0,4 

Autre Urbain 0,2 2,9 86,4 6,7 0,3 3,6 0 71,8 0,4 2,4 25 0,1 0 0,2 0 

Milieu Rural 0,6 20,7 76,6 1,7 0,4 0 0 17,7 0,4 3,7 77,4 0,1 0,1 0,5 0 

Taille des 
ménages 

    

1 à 2 pers 0,6 9,2 71,3 13,4 0,8 4,8 0 61,5 4,2 2,5 30,9 0,4 0 0,5 0 

3 à 4 pers 0,5 8,5 74 12 0,2 4,6 0,2 50,4 5,4 2,6 40,1 0,3 0 1,3 0 

5 à 6 pers 0,5 13,5 72,6 9,2 0,2 3,9 0 43,7 2,5 2,4 49,2 0,6 0,4 0,9 0,3 

7 pers et + 0,5 14,7 75,2 5,9 0 3,7 0 32,3 1,4 2,7 62,8 0,2 0 0,5 0,2 

Groupe 
socio-
économique 

    

Salarié du 
public 

0 4,9 69,5 15,1 0,3 10,3 0 77 1,5 0,6 20,3 0,7 0 0 0 

Salarié du 
privé 

0,4 5,2 73,5 15,5 0,9 4,1 0,3 53,7 4,1 4,3 36,3 0,9 0 0,4 0,3 

Agriculteur 
indépendant 

0,6 16,8 81 1,5 0 0,2 0 22,6 0,6 1 75,9 0 0 0 0 

Autres 
indépendants 

1,3 3,7 74 14,8 0,3 5,8 0 66,8 4,4 3,1 24,4 0,6 0 0,7 0 
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Actifs 
saisonniers 

0 6,3 81,7 8,6 0 3,3 0 52,1 1 2,6 42,5 0 0 1,7 0 

Apprentis, 
aides 
familiaux, 
autres actifs 

0,2 20,8 70,2 5,6 0,2 3,1 0 30,3 3,6 1,7 63 0,1 0,2 1 0 

Chômeurs 0 0 78,7 9,9 0 11,4 0 73,5 8,6 4,9 9,9 3 0 0 0 

Inactifs 0,5 6,6 72,4 14,8 0 5,7 0 57,2 4,3 3,4 31,5 0 0,4 2,2 0,9 

Non déclaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexe     

Homme 0,4 12,2 72,9 9,9 0,4 4,1 0,1 45,2 3,4 2,5 47,5 0,2 0,1 0,9 0,2 

Femme 0,8 8,9 74,4 11,1 0,1 4,7 0 53,2 3,8 2,5 39,2 0,7 0,1 0,5 0 
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Annexe 6. 6 : Répartition (%) des ménages selon le mode d'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères 

  

 Lieu d'évacuation des eaux usées Lieu d'évacuation des ordures 

 Réseau d'égouts  Puisard/puits perdu  Rigole  Rue 
 Dans la 
nature  Autre 

 Dépotoir 
autorisé 

 
Enlèvement 
de porte en 

porte 
 Par 

incinération  Par enfouissement 
 Dépotoir 
sauvage 

 Dans 
la 

nature Autre 

Ensemble 1,7 2,9 2,4 25,1 67,5 0,3 5,8 22,1 5,4 1,8 24,9 39,8 0,1 

Milieu de 
résidence   

Urbain 3,4 5,7 4,5 43,4 42,2 0,7 6,7 46,3 7,6 1,9 23,6 13,6 0,2 

Rural 0,1 0,3 0,5 8,4 90,7 0,0 5,0 0,0 3,4 1,7 26,1 63,8 0,0 

Domaine   

Grand Lomé 4,2 7,3 3,0 52,5 32,5 0,5 5,8 65,8 6,0 2,1 17,0 3,3 0,0 

Autre Urbain 2,1 3,0 7,2 27,8 58,9 1,0 8,4 13,1 10,4 1,6 34,8 31,2 0,5 

Milieu Rural 0,1 0,3 0,5 8,4 90,7 0,0 5,0 0,0 3,4 1,7 26,1 63,8 0,0 

Taille des 
ménages 

  

1 à 2 pers 2,1 2,9 1,6 33,0 59,3 1,0 5,3 28,5 6,9 2,3 26,3 30,7 0,1 

3 à 4 pers 1,6 2,5 3,0 27,5 65,2 0,2 6,1 25,8 5,9 1,9 28,3 32,0 0,1 

5 à 6 pers 2,0 3,4 2,8 22,7 68,9 0,2 5,7 19,5 5,5 2,2 23,0 44,0 0,1 

7 pers et + 0,8 2,9 2,1 16,5 77,7 0,0 6,1 13,8 3,3 0,8 21,3 54,6 0,1 

Groupe 
socio-
économique 

  

Salarié du 
public 

4,0 6,6 3,2 37,2 48,6 0,4 4,8 38,0 10,3 1,8 20,4 24,2 0,6 

Salarié du 
privé 

2,7 3,5 1,1 26,4 65,9 0,3 4,7 30,7 2,6 1,4 21,7 38,8 0,0 

Agriculteur 
indépendant 

0,0 1,1 2,2 9,7 87,0 0,0 4,2 2,0 8,2 3,9 26,7 55,0 0,0 
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Autres 
indépendants 

2,1 3,2 5,3 39,8 49,6 0,1 7,1 34,6 7,4 3,8 23,1 23,9 0,1 

Actifs 
saisonniers 

1,8 2,8 4,3 25,7 63,5 1,9 2,4 28,4 7,0 1,6 28,4 32,2 0,0 

Apprentis, 

aides 
familiaux, 
autres actifs 

1,0 1,7 1,1 14,1 81,7 0,4 5,9 10,8 2,9 0,7 26,4 53,2 0,1 

Chômeurs 1,6 9,6 0,0 33,7 55,0 0,0 7,9 36,3 13,0 0,0 33,8 9,0 0,0 

Inactifs 1,4 4,7 2,6 38,7 52,1 0,4 8,0 27,6 8,1 0,1 27,9 28,2 0,0 

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 1,5 3,2 2,7 24,4 67,9 0,3 5,3 21,6 5,6 1,9 24,1 41,3 0,1 

Femme 2,1 2,2 1,5 27,2 66,5 0,5 7,2 23,6 4,8 1,5 27,2 35,6 0,1 
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Annexe 6. 7: Répartition (%) des ménages selon le temps nécessaire pour atteindre la source d'eau à usage domestique et l'établissement le plus proche 

  

 Source d'eau utilisée pour boire - Temps Ecole primaire - Temps 

Moins de 5 

min 
6 - 14 min 

15 - 29 

min 

30 - 44 

min 

45 - 59 

min 

Plus d'une 

heure 

Moins de 5 

min 
6 - 14 min 15 - 29 min 

30 - 44 

min 
45 - 59 min 

Plus d'une 

heure 

Ensemble 48,8 30,9 14,6 2,8 1,2 1,8 12,7 39,4 38,5 2,8 3,3 3,4 

Milieu de 

résidence 
  

Urbain 64,8 26,6 7,5 0,7 0,1 0,3 16,2 44,1 35,3 3,6 0,4 0,3 

Rural 34,2 34,7 21,1 4,7 2,2 3,1 9,5 35,1 41,4 2,0 5,9 6,1 

Domaine   

Grand Lomé 69,3 23,3 7,4 0,0 0,0 0,0 18,5 43,6 37,9 0,0 0,0 0,0 

Autre Urbain 56,9 32,3 7,8 1,8 0,4 0,8 12,3 45,0 30,8 9,8 1,2 1,0 

Milieu Rural 34,2 34,7 21,1 4,7 2,2 3,1 9,5 35,1 41,4 2,0 5,9 6,1 

Taille des 

ménages 
  

1 à 2 pers 56,7 30,1 9,5 1,6 1,2 0,9 14,5 43,8 34,6 4,2 1,8 1,0 

3 à 4 pers 49,8 30,9 14,4 1,9 1,2 1,8 13,8 39,3 39,5 2,1 2,0 3,3 

5 à 6 pers 45,4 32,5 15,7 4,0 0,3 2,2 12,0 40,6 37,7 3,2 2,1 4,4 

7 pers et + 43,2 29,8 18,8 3,6 2,4 2,2 10,3 33,4 42,1 1,5 7,8 4,8 

Groupe socio-

économique 
  

Salarié du public 62,2 28,3 7,0 0,5 0,0 2,0 23,9 40,0 28,7 4,3 1,6 1,6 

Salarié du privé 54,0 36,1 7,9 1,5 0,0 0,4 11,1 39,7 42,4 2,3 2,4 2,1 

Agriculteur 

indépendant 
33,2 31,9 23,4 4,3 2,1 5,1 11,6 37,6 36,5 4,3 6,8 3,3 

Autres 

indépendants 
64,5 22,6 9,9 2,7 0,3 0,0 16,3 42,0 35,4 3,2 1,7 1,5 
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Actifs saisonniers 55,9 28,1 12,7 2,6 0,0 0,6 13,1 39,7 35,9 2,0 9,2 0,0 

Apprentis, aides 
familiaux, autres 

actifs 

36,5 34,0 20,6 3,3 2,7 2,8 10,0 34,2 42,5 2,4 4,1 6,9 

Chômeurs 54,6 38,5 7,0 0,0 0,0 0,0 17,5 61,9 20,6 0,0 0,0 0,0 

Inactifs 54,4 28,6 11,5 3,5 0,7 1,3 11,2 51,4 34,6 2,3 0,5 0,0 

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 48,5 29,9 15,8 3,2 1,2 1,5 12,8 37,9 38,8 2,9 3,7 3,9 

Femme 49,7 33,7 11,2 1,5 1,4 2,5 12,4 43,8 37,6 2,4 2,0 1,8 
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Annexe 6. 8 : Répartition (%) des ménages selon le temps (en minutes) nécessaire pour atteindre le marché alimentaire et les transports publics les plus proches 

  

 Marché des produits alimentaires - Temps Transport public - Temps 

Moins de 5 
min 

6 - 14 min 15 - 29 min 30 - 44 min 45 - 59 min 
Plus d'une 

heure 
Moins de 5 

min 
6 - 14 min 15 - 29 min 30 - 44 min 45 - 59 min 

Plus d'une 
heure 

Ensemble 9,0 23,9 32,3 9,8 8,4 16,6 20,7 28,4 21,5 7,5 4,5 17,4 

Milieu de résidence   

Urbain 9,3 29,4 49,7 6,0 2,8 2,9 27,9 36,4 29,4 3,4 1,7 1,2 

Rural 8,8 18,9 16,4 13,2 13,5 29,2 14,0 21,1 14,2 11,3 7,1 32,3 

Domaine   

Grand Lomé 10,9 29,4 59,7 0,0 0,0 0,0 29,5 37,9 32,6 0,0 0,0 0,0 

Autre Urbain 6,4 29,2 32,5 16,3 7,7 7,8 25,2 33,9 23,8 9,2 4,7 3,2 

Milieu Rural 8,8 18,9 16,4 13,2 13,5 29,2 14,0 21,1 14,2 11,3 7,1 32,3 

Taille des ménages   

1 à 2 pers 13,4 25,4 35,1 9,3 5,4 11,5 26,4 31,8 23,2 6,5 2,6 9,5 

3 à 4 pers 7,5 28,3 34,3 8,0 9,3 12,6 20,3 30,8 23,6 6,3 5,4 13,7 

5 à 6 pers 8,4 22,2 31,0 11,5 6,2 20,7 19,9 28,1 20,1 8,8 3,3 19,8 

7 pers et + 7,1 18,6 28,4 10,6 13,0 22,2 15,9 22,2 18,5 8,6 6,9 27,8 

Groupe socio-économique   

Salarié du public 11,9 26,4 40,8 6,0 5,5 9,3 22,3 37,9 21,2 5,2 2,9 10,6 

Salarié du privé 10,6 32,1 35,8 7,5 5,2 8,8 29,2 32,3 22,3 6,0 2,1 8,1 

Agriculteur indépendant 5,5 12,2 16,5 17,4 16,6 31,7 11,2 23,3 12,9 13,5 4,9 34,1 

Autres indépendants 10,1 28,8 39,7 6,3 5,5 9,6 27,2 34,0 23,9 4,5 2,6 7,9 
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Actifs saisonniers 10,7 26,5 36,6 9,9 7,5 8,8 16,2 36,0 24,7 4,1 10,0 9,1 

Apprentis, aides familiaux, 
autres actifs 

7,9 18,7 25,8 11,6 11,0 24,9 14,6 21,9 19,7 9,6 6,5 27,7 

Chômeurs 11,8 25,3 45,4 16,0 0,0 1,5 25,3 23,6 36,7 9,5 4,9 0,0 

Inactifs 8,8 27,0 41,9 8,0 5,3 9,0 23,2 30,2 27,0 5,2 4,4 9,9 

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 9,2 22,4 33,4 9,5 8,4 17,2 20,2 27,7 21,5 6,9 4,9 18,8 

Femme 8,7 28,3 29,2 10,6 8,5 14,8 22,0 30,4 21,3 9,2 3,6 13,6 
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Annexe 6. 9: Répartition (%) des ménages selon le temps nécessaire pour atteindre le centre 
de santé le plus proche 

  

 Centre de Santé - Temps 

Moins de 5 
min 

6 - 14 min 15 - 29 min 30 - 44 min 45 - 59 min 
Plus d'une 

heure 

Ensemble 4,0 16,5 48,4 6,6 6,4 18,1 

Milieu de 
résidence 

  

Urbain 4,1 23,2 58,9 8,0 3,4 2,4 

Rural 3,9 10,3 38,8 5,3 9,0 32,6 

Domaine   

Grand Lomé 4,4 23,5 72,1 0,0 0,0 0,0 

Autre Urbain 3,4 22,9 36,1 21,9 9,3 6,5 

Milieu Rural 3,9 10,3 38,8 5,3 9,0 32,6 

Taille des 
ménages 

  

1 à 2 pers 5,2 21,2 50,3 7,9 5,2 10,1 

3 à 4 pers 3,8 17,4 51,7 6,5 5,4 15,2 

5 à 6 pers 3,3 14,6 48,9 6,3 7,3 19,6 

7 pers et + 3,8 12,5 41,7 5,7 7,6 28,6 

Groupe socio-
économique 

  

Salarié du 
public 

6,9 22,5 51,9 8,7 2,4 7,6 

Salarié du 
privé 

5,0 21,8 51,6 7,2 4,4 10,0 

Agriculteur 
indépendant 

2,0 12,2 36,9 7,9 12,5 28,5 

Autres 
indépendants 

5,4 22,6 54,9 7,4 3,3 6,5 

Actifs 
saisonniers 

2,1 20,9 49,7 5,9 7,6 13,8 

Apprentis, 
aides 
familiaux, 
autres actifs 

3,2 9,4 42,5 5,2 7,6 32,1 

Chômeurs 2,3 21,2 64,7 1,6 5,6 4,7 

Inactifs 3,3 17,8 57,4 7,6 7,6 6,3 

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sexe   

Homme 3,8 16,0 48,1 6,0 6,7 19,5 

Femme 4,6 18,0 49,4 8,5 5,3 14,2 
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Annexe 7. 1 : Répartition (%) des chefs de ménages et leurs époux (ses) par sexe et le type de mariage 

selon le milieu de résidence, le domaine et le niveau d'instruction du chef de ménage 

  

  

  

Masculin Féminin 

Type de mariage Type de mariage 
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R
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R
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R
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R
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R
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R
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R
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Ensemble 3,4 10,3 66,9 1,8 3,4 10,3 3,9 3,3 10,8 69,1 1,1 3,4 10,0 2,3 

Milieu de résidence 

 

Urbain 5,9 9,4 59,0 2,5 5,3 10,4 7,6 6,4 9,6 59,2 1,4 5,6 12,4 5,4 

Rural 1,6 11,0 72,7 1,3 1,9 10,3 1,3 1,2 11,5 75,8 1,0 1,9 8,3 ,2 

Domaine 

  

Grand Lomé 6,7 8,1 62,1 2,4 4,4 8,3 8,1 7,5 8,3 62,6 1,4 4,0 10,7 5,5 

Autre Urbain 4,5 11,6 53,8 2,6 6,9 13,8 6,8 4,1 12,3 52,0 1,2 9,2 16,0 5,2 

Milieu Rural 1,6 11,0 72,7 1,3 1,9 10,3 1,3 1,2 11,5 75,8 1,0 1,9 8,3 ,2 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 0,0 14,2 70,1 0,0 ,4 14,9 ,4 1,8 12,0 74,6 ,8 1,5 8,7 ,6 

Maternel 0,0 100,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 1,8 11,1 73,0 1,9 1,3 8,7 2,1 3,8 12,8 68,5 ,2 2,5 10,6 1,6 

Secondaire 

1er cycle 

3,1 6,1 71,8 1,1 2,9 8,4 6,7 5,5 5,8 59,7 3,5 6,4 12,0 7,0 

Secondaire 

1er cycle 

12,5 7,5 53,2 5,8 8,4 5,6 7,0 8,5 2,6 54,3 1,4 19,3 7,1 6,9 

Supérieur 10,4 6,9 34,1 5,7 20,3 8,1 14,5 9,6 0,0 38,5 5,4 24,0 10,3 12,1 

NSP 11,4 10,8 44,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 
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Annexe 7. 2: Répartition (%) des femmes chef de ménage et épouses des chefs de 

ménage par degré d'ancienneté de la femme dans l'union selon le milieu de résidence, 

domaine et niveau d'instruction du chef de ménage 

  

Degré d'ancienneté de la femme 

Première épouse 
Deuxième 

épouse 
Troisième épouse Quatrième épouse 

Cinquième épouse ou 
plus 

Ensemble 48,5 41,7 7,7 1,6 ,5 

Milieu de résidence 
  

Urbain 45,9 46,4 7,0 ,6 0,0 

Rural 49,3 40,2 7,9 1,9 ,6 

Domaine 

  
Grand Lomé 45,2 47,3 7,5 0,0 0,0 

Autre Urbain 47,0 45,1 6,3 1,6 0,0 

Milieu Rural 49,3 40,2 7,9 1,9 ,6 

Niveau d'instruction 
  

Aucun niveau 49,9 38,5 8,2 2,7 ,8 

Maternel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 48,2 50,5 1,2 0,0 0,0 

Secondaire 1er 
cycle 

42,0 39,8 18,2 0,0 0,0 

Secondaire 1er 
cycle 

40,0 25,0 35,0 0,0 0,0 

Supérieur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NSP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Annexe 7. 3 : Répartition (%) des chefs de ménages et leurs époux (ses) ayant contracté une 

union antérieure par sexe  

  

Sexe 

Masculin Féminin 

Ensemble 26,6 28,1 

Milieu de résidence 

  

Urbain 22,8 28,1 

Rural 29,9 28,1 

Domaine 

  

Grand Lomé 21,0 25,5 

Autre Urbain 25,6 33,1 

Milieu Rural 29,9 28,1 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 28,8 33,7 

Maternel 43,1 0,0 

Primaire 31,4 25,0 

Secondaire 1er cycle 29,8 20,8 

Secondaire 1er cycle 14,7 19,8 

Supérieur 9,2 13,1 

NSP 43,5 0,0 
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Annexe 7. 4: Répartition (%) des chefs de ménages et leurs époux (ses) suivant les raisons de la dernière séparation par milieu de résidence, domaine et 

niveau d'instruction 

  

Sexe 

Masculin Féminin 

Raison de la dernière séparation Raison de la dernière séparation 
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Ensemble 19,8 6,4 36,7 22,8 14,3 18,0 4,0 16,2 54,3 7,6 

Milieu de résidence 

  

Rural 15,6 2,2 38,4 28,2 15,5 16,8 1,2 13,8 59,0 9,2 

Urbain 26,1 12,6 34,1 14,7 12,5 19,5 7,6 19,2 48,2 5,6 

Domaine 

  

Grand Lomé 28,3 16,6 35,2 10,5 9,4 20,7 7,4 23,2 44,5 4,2 

Autre Urbain 23,0 7,2 32,6 20,4 16,7 17,8 7,8 13,2 53,7 7,5 

Milieu Rural 15,6 2,2 38,4 28,2 15,5 16,8 1,2 13,8 59,0 9,2 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 10,4 6,9 29,7 40,9 12,0 13,9 2,2 11,1 65,6 7,4 

0,0Maternel 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 17,5 6,5 36,0 20,2 19,9 25,4 5,6 22,4 41,3 5,3 
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Secondaire 1er 

cycle 
23,0 7,9 42,7 13,3 13,0 22,2 9,2 27,7 32,1 8,7 

Secondaire 1er 

cycle 
45,9 1,5 40,6 8,5 3,6 20,0 0,0 8,5 52,4 19,1 

Supérieur 38,9 0,0 31,7 16,3 13,1 10,3 0,0 30,7 17,4 41,6 

NSP 46,2 0,0 31,4 0,0 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Annexe 7. 5 : Répartition () des chefs de ménages et leurs époux (ses) suivant les raisons 

de séparation par milieu de résidence, domaine et niveau d'instruction 

  

Sexe 

masculin Féminin 

Ensemble 46,6 38,8 

Milieu de résidence 

  

Urbain 57,2 51,3 

Rural 37,4 28,9 

Domaine 

  

Grand Lomé 61,1 53,9 

Autre Urbain 50,9 46,5 

Milieu Rural 37,4 28,9 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 34,0 29,5 

Maternel 68,6 0,0 

Primaire 42,2 41,1 

Secondaire 1er cycle 49,6 53,9 

Secondaire 1er cycle 62,3 63,3 

Supérieur 67,5 65,6 

NSP 46,3 0,0 
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Annexe 7. 6 : Répartition (%) des chefs de ménages et leurs époux (ses) selon la source principale de l'épargne par milieu de 

résidence et le niveau d'instruction 
    

  

Sexe 

Masculin Féminin 

 Source principale de l'épargne Source principale de l'épargne 

  Salaire 

Profits issus 

d'une activité 
économique 

(AGR, petit 

commerce, 

transport, ...) Héritage Rente Pension 

Activité 

Agricole Autre Salaire 

Profits issus d'une 

activité 
économique 

(AGR, petit 

commerce, 

transport, ...) Héritage Rente Pension 

Activité 

Agricole Autre 

Ensemble 28,5 53,0 ,3 1,1 3,5 11,8 1,9 9,7 76,3 ,2 2,8 ,6 5,1 5,3 

Milleu de 

résidence 

                            

Urbain 41,0 49,8 ,4 ,8 3,8 1,2 3,0 14,0 75,0 0,0 1,9 1,0 0,0 8,1 

Rural 11,7 57,3 0,0 1,4 3,2 25,9 ,5 3,7 78,1 ,6 4,0 0,0 12,3 1,3 

Domaine                             

Grand Lomé 43,3 48,4 ,3 1,0 3,3 0,0 3,7 15,6 70,6 0,0 2,6 1,0 0,0 10,2 

Autre Urbain 36,5 52,6 ,8 ,3 4,7 3,5 1,5 10,4 84,8 0,0 ,4 ,8 0,0 3,6 

Milieu Rural 11,7 57,3 0,0 1,4 3,2 25,9 ,5 3,7 78,1 ,6 4,0 0,0 12,3 1,3 

Niveau 

d'instruction  

                            

Aucun niveau 4,4 60,9 0,0 1,0 0,0 31,9 1,9 2,8 79,7 0,0 5,6 ,4 9,1 2,3 

Maternel 0,0 37,2 0,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 11,3 69,5 ,4 ,8 3,9 13,7 ,4 2,7 88,5 ,8 1,1 ,3 3,6 3,1 

Secondaire 

1er cycle 

28,7 57,1 0,0 1,0 5,8 4,9 2,4 14,2 70,0 0,0 1,6 ,8 2,9 10,5 

Secondaire 

1er cycle 

50,6 39,6 ,9 0,0 2,1 4,9 1,9 44,9 45,5 0,0 0,0 2,2 0,0 7,4 

Supérieur 73,9 13,1 0,0 1,7 5,3 1,8 4,2 61,6 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 

NSP 24,6 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Annexe 7. 7 : Proportion (%) des chefs de ménages et leurs époux (ses) selon la mise au courant de l'existence d'épargne et de besoin 

d'autorisation pour son utilisation par milieu de résidence, domaine et le niveau d'instruction 

  

Sexe 

masculin Féminin 

Au courant de l'existence besoin d'autorisation Au courant de l'existence Besoin d'autorisation 

Ensemble 60,8 2,3 58,3 2,3 

Milieu de résidence 
  

Urbain 62,1 2,2 57,5 2,7 

Rural 59,1 2,5 59,4 1,8 

Domaine 

  

Grand Lomé 62,2 2,1 59,3 2,7 

Autre Urbain 61,9 2,3 53,4 2,7 

Milieu Rural 59,1 2,5 59,4 1,8 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 48,5 2,4 59,0 1,6 

Maternel 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 61,9 2,3 56,7 1,8 

Secondaire 1er cycle 68,9 3,3 61,9 4,4 

Secondaire 1er cycle 65,2 1,5 53,0 0,0 

Supérieur 54,6 1,3 46,2 4,7 

NSP 70,5 0,0 0,0 0,0 
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Annexe 7. 8: Répartition (%) des chefs de ménages et leurs époux (ses) selon le type de dépense avec 

autorisation effectuée par milieu de résidence, domaine et le niveau d'instruction  

  

Type de dépense avec autorisation 

Masculin Féminin 

Dépense 

courante 

Investisse

ment 

immobilier 

Dépense 

équipeme

nt 

Autre 

dépense 

Dépense 

courante 

Investisse

ment 

immobilier 

Dépense 

équipeme

nt 

Autre 

dépense 

Ensemble 
77,7 9,1 6,9 6,3 65,4 18,0 5,5 11,1 

Milieu de résidence 

  

Urbain 58,8 16,9 12,7 11,7 48,2 26,9 8,3 16,6 

Rural 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Domaine 

  

Grand Lomé 66,2 21,6 12,2 0,0 43,6 28,9 12,1 15,5 

Autre Urbain 44,8 7,9 13,6 33,7 58,5 22,6 0,0 18,9 

Milieu Rural 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Maternel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 75,0 0,0 0,0 25,0 83,1 0,0 0,0 16,9 

Secondaire 

1er cycle 

79,5 20,5 0,0 0,0 45,3 26,4 12,4 15,9 

Secondaire 
1er cycle 

23,5 13,7 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Supérieur 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

NSP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Annexe 7. 9 : Répartition (%) des chefs de ménages et leurs époux (ses) selon la détention d'un compte dans une banque ou dans une autre institution d'épargne par 

milieu de résidence, domaine et le milieu de résidence  

  Avoir un compte dans une banque ou dans une autre institution d'épargne à votre nom 

  Masculin Féminin 

  

Oui, 

avec 
l'époux 

Oui, a mon 
propre nom 

Oui, avec 

quelqu'un 

d'autre du 
ménage 

Oui, avec 

quelqu'un 

d'autre en 

dehors du 
ménage Non 

Oui, avec 
l'époux 

Oui, à mon 
propre nom 

Oui, avec 

quelqu'un 

d'autre du 
ménage 

Oui, avec 

quelqu'un 

d'autre en 

dehors du 
ménage Non 

Ensemble 0,8 28,3 0,1 0,1 70,8 0,3 17,0 0,0 0,3 82,4 

Milieu de résidence 

  

Urbain 1,2 45,8 0,1 0,1 52,7 0,6 29,3 0,1 0,2 69,8 

Rural 0,4 13,0 0,0 0,2 86,5 0,2 7,2 0,0 0,3 92,3 

Domaine 

  

Grand Lomé 0,9 50,2 0,0 0,0 48,8 0,6 31,2 0,1 0,1 67,9 

Autre Urbain 1,7 38,5 0,4 0,2 59,2 0,6 25,7 0,0 0,4 73,3 

Milieu Rural 0,4 13,0 0,0 0,2 86,5 0,2 7,2 0,0 0,3 92,3 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 0,1 7,9 0,0 0,1 91,9 0,0 8,0 0,1 0,0 91,9 

Maternel 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 1,5 20,7 0,0 0,4 77,4 0,2 18,5 0,0 0,7 80,6 

Secondaire 1er cycle 0,1 33,3 0,1 0,0 66,5 0,8 29,2 0,0 0,6 69,4 

Secondaire 1er cycle 0,2 47,1 0,2 0,0 52,4 0,7 43,8 0,0 0,0 55,5 

Supérieur 3,3 73,9 0,0 0,0 22,8 5,6 67,3 0,0 0,0 27,1 

NSP 0,0 46,3 0,0 0,0 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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Annexe 7. 10 : Répartition (%) des chefs de ménages et son conjoint (es) selon les causes entraînant qu'une 

Femme soit frappée par milieu de résidence, domaine et niveau d'instruction 

  

Les causes entrainant quôune femme soit battue ou frapp®e 

 sort 

sans lui 

dire 

Néglige 

les 

enfants 

Argume

nte ou 

tient tête 

à son 

mari 

Refuse 

les 

rapports 

sexuels 

Gaspille 

la 

nourritur

e 

 

Prépare 

mal 

Mauvais 

caractèr

e 

Boire 

de 

l'alcoo

l 

Visiteurs 

inconnus/sus

picieux 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Ensemble 12,3 13,1 19,5 8,6 10,6 6,8 14,0 22,2 17,7 

Milieu de résidence 

  

Urbain 9,6 8,1 15,0 5,3 7,3 4,3 10,2 19,4 13,4 

Rural 14,4 17,2 23,1 11,3 13,3 8,9 17,1 24,4 21,2 

Domaine 

  

Grand Lomé 9,1 6,9 14,6 4,8 7,2 4,5 9,9 21,5 13,8 

Autre Urbain 10,6 10,3 15,7 6,1 7,5 3,9 10,6 15,7 12,5 

Milieu Rural 14,4 17,2 23,1 11,3 13,3 8,9 17,1 24,4 21,2 

Sexe 

  

Masculin 10,6 10,4 17,0 7,9 9,6 5,5 11,7 20,1 15,9 

Féminin 13,7 15,6 21,7 9,2 11,5 8,0 16,0 24,0 19,2 

Niveau d'instruction 

  

Aucun niveau 16,5 17,4 26,4 12,1 13,4 9,9 18,5 29,2 23,5 

Maternel 31,4 31,4 31,4 0,0 31,4 0,0 0,0 31,4 0,0 

Primaire 12,3 13,8 19,6 8,6 10,5 7,0 15,3 21,2 17,0 

Secondaire 
1er cycle 

9,4 8,8 13,1 5,0 9,0 3,9 8,0 16,1 12,8 

Secondaire 

1er cycle 

4,6 7,4 9,8 5,0 5,2 2,5 7,9 14,6 11,3 

Supérieur 4,1 3,4 6,5 1,4 4,2 1,1 6,3 9,6 7,2 

NSP 0,0 0,0 18,2 11,1 0,0 0,0 8,8 18,2 0,0 
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Annexe 7. 11 : Répartition () des chefs de ménages et leurs époux (ses) selon le type de violence conjugale 

de résidence, région et niveau d'instruction 

  

Manifestation de la violence conjugale 

Vous 

menace 

Bouscule/S

ecoue 

Frappe 

 

Etrangler/

Bruler 

Menace avec 

couteau 

Attaquer avec 

couteau 

Forcer pour 

rapport sexuel  

Ensemble 16,9 13,7 12,1 2,1 0,8 0,3 7,0 

 Milieu de résidence 

  

Urbain 14,2 12,7 10,7 1,4 0,5 0,1 7,4 

Rural 19,1 14,4 13,2 2,6 1,1 0,5 6,6 

Domaine 

  

Grand Lomé 14,3 12,2 10,3 1,1 0,4 0,0 8,3 

Autre Urbain 14,0 13,7 11,6 1,9 0,8 0,4 5,8 

Milieu Rural 19,1 14,4 13,2 2,6 1,1 ,5 6,6 

Niveau d'instruction 

  

Aucun 

niveau 
18,6 13,8 12,9 2,6 1,0 0,3 6,9 

Maternel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primaire 18,0 15,7 13,7 2,1 0,8 0,4 8,7 

Secondaire 

1er cycle 12,6 11,8 8,6 1,2 0,8 0,5 4,9 

Secondaire 

1er cycle 15,0 11,4 9,6 0,0 ,0 ,0 6,6 

Supérieur 1,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 

NSP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Annexe 7. 12: Répartition des ménages (%) suivant la prise de décision selon le milieu de résidence, le domaine et le 

niveau d'instruction 
     

  

 Milieu de résidence Domaine Niveau d'instruction 

Urbain Rural 

Grand 

Lomé 

Autre 

Urbain 

Milieu 

Rural 

Aucun 

niveau 

Materne

l 

Primair

e 

Secondair

e 1er cycle 

Secondair

e 1er cycle 

Supérieu

r NSP 

Prise de 

décision par 

rapport aux 

dépenses liées 
à l'alimentation 

Chef de ménage 44,8 55,2 28,5 16,3 55,2 38,3 ,1 27,9 20,6 7,9 4,9 ,3 

Epoux (ses) 36,9 63,1 22,8 14,1 63,1 40,7 0,0 29,9 20,9 6,3 1,9 ,4 

Conjointement avec le 

CM et son époux (se) 

57,9 42,1 42,8 15,2 42,1 27,9 0,0 36,1 23,6 7,8 4,6 0,0 

Homme hors du ménage 65,8 34,2 30,5 35,3 34,2 32,1 0,0 19,4 13,8 19,7 13,5 1,6 

Femme hors du ménage 43,2 56,8 25,4 17,8 56,8 51,9 0,0 22,7 4,0 5,9 15,5 0,0 

N'a jamais pris cette 

décision 

100,0 0,0 74,9 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 

Prise de 

décision par 

rapport aux 

dépenses 

liéesaux 

vêtements 

Chef de ménage 44,6 55,4 28,0 16,5 55,4 36,6 ,2 28,2 21,1 8,7 4,9 ,4 

Epoux (ses) 41,8 58,2 27,8 13,9 58,2 45,1 0,0 31,0 18,0 4,1 1,8 0,0 

Conjointement avec le 

CM et son époux (se) 

52,1 47,9 37,9 14,1 47,9 30,4 0,0 33,1 25,2 7,0 4,1 ,2 

Homme hors du ménage 52,8 47,2 25,1 27,8 47,2 54,4 0,0 10,8 14,0 10,8 10,1 0,0 

Femme hors du ménage 28,5 71,5 16,9 11,7 71,5 73,9 0,0 14,2 5,8 0,0 6,1 0,0 

N'a jamais pris cette 

décision 

60,7 39,3 36,7 24,0 39,3 23,5 0,0 27,8 18,2 13,3 17,2 0,0 

Prise de 

décision par 

rapport aux 

dépenses liées 

aux 

médicaments 

Chef de ménage 45,4 54,6 29,3 16,1 54,6 36,3 ,1 28,2 21,4 8,6 4,9 ,3 

Epoux (ses) 33,3 66,7 20,1 13,2 66,7 51,4 0,0 25,3 20,0 2,4 ,9 0,0 

Conjointement avec le 
CM et son époux (se) 

50,7 49,3 35,1 15,6 49,3 34,4 0,0 39,5 20,0 3,9 2,2 0,0 

Homme hors du ménage 59,2 40,8 28,2 31,0 40,8 49,6 0,0 18,6 8,6 10,3 12,8 0,0 

Femme hors du ménage 22,9 77,1 6,1 16,7 77,1 56,4 0,0 25,9 5,6 5,6 6,5 0,0 
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N'a jamais pris cette 

décision 

60,2 39,8 60,2 0,0 39,8 0,0 0,0 20,5 0,0 60,9 18,6 0,0 

Prise de 

décision par 

rapport aux 

dépenses liées 
aux 

médicaments 

de l'époux(ses)  

Chef de ménage 42,1 57,9 27,2 14,8 57,9 38,1 ,1 29,2 21,3 7,9 3,3 ,2 

Epoux(ses) 36,1 63,9 21,0 15,0 63,9 35,2 0,0 31,8 17,3 9,4 3,8 2,6 

Conjointement avec le 

CM et son époux(se) 

48,9 51,1 34,9 14,0 51,1 35,0 0,0 32,2 22,8 4,4 5,3 ,3 

Homme hors du ménage 54,5 45,5 28,3 26,2 45,5 44,2 0,0 25,9 17,5 7,4 4,9 0,0 

Femme hors du ménage 21,4 78,6 7,2 14,2 78,6 50,8 0,0 41,7 3,2 0,0 4,3 0,0 

N'a jamais pris cette 

décision 

56,3 43,7 35,6 20,7 43,7 36,5 ,3 23,6 20,0 9,6 10,1 0,0 

Prise de 

décision par 

rapport aux 

dépenses liées 

aux 

médicaments 

des enfants 

Chef de ménage 41,0 59,0 26,3 14,8 59,0 39,3 ,1 29,2 20,4 7,3 3,3 ,3 

Epoux(ses) 37,5 62,5 24,3 13,3 62,5 50,1 0,0 25,5 18,0 4,4 1,5 ,6 

Conjointement avec le 

CM et son époux(se) 

49,4 50,6 32,9 16,5 50,6 30,4 0,0 35,2 24,2 6,3 3,1 ,7 

Homme hors du ménage 57,6 42,4 30,7 26,9 42,4 48,6 0,0 21,2 16,8 8,0 5,4 0,0 

Femme hors du ménage 37,3 62,7 34,0 3,3 62,7 69,0 0,0 17,7 5,4 7,9 0,0 0,0 

N'a jamais pris cette 

décision 

66,3 33,7 42,7 23,6 33,7 24,5 ,3 22,7 22,4 14,4 15,7 0,0 

Prise de 

décision par 

rapport aux 

mariage des fils 

Chef de ménage 28,1 71,9 16,4 11,7 71,9 55,6 ,2 26,4 12,4 4,5 ,8 ,2 

Epoux(ses) 11,3 88,7 6,6 4,8 88,7 55,6 0,0 14,2 22,3 7,9 0,0 0,0 

Conjointement avec le 

CM et son époux(se) 

31,8 68,2 19,6 12,2 68,2 52,1 0,0 24,5 17,0 4,8 1,5 0,0 

Homme hors du ménage 40,2 59,8 11,6 28,7 59,8 46,7 0,0 28,1 15,4 6,5 2,8 ,5 

Femme hors du ménage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N'a jamais pris cette 
décision 

52,2 47,8 34,9 17,4 47,8 30,4 ,1 29,6 23,9 9,3 6,3 ,3 

Prise de 

décision par 

Chef de ménage 28,7 71,3 16,3 12,4 71,3 55,1 ,2 27,1 12,1 5,0 ,6 0,0 

Epoux(ses) 19,6 80,4 14,9 4,7 80,4 40,8 0,0 25,4 26,1 7,7 0,0 0,0 
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rapport au 

mariage des 

filles 

Conjointement avec le 

CM et son époux(se) 

31,9 68,1 18,0 13,9 68,1 47,4 0,0 25,7 21,3 3,8 1,8 0,0 

Homme hors du ménage 43,1 56,9 17,2 25,8 56,9 45,1 0,0 28,4 17,0 5,0 4,0 ,5 

Femme hors du ménage 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N'a jamais pris cette 

décision 

52,1 47,9 34,9 17,2 47,9 30,9 ,1 29,3 23,6 9,5 6,4 ,4 

Prise de 

décision par 

rapport à la 

scolarisation 
des fils 

Chef de ménage 39,5 60,5 24,7 14,8 60,5 41,0 ,1 29,4 19,5 6,9 2,8 ,3 

Epoux (ses) 34,9 65,1 20,0 14,9 65,1 50,9 0,0 23,6 17,6 7,9 0,0 0,0 

Conjointement avec le 

CM et son époux(se) 

47,7 52,3 28,9 18,8 52,3 32,3 0,0 34,6 24,9 4,3 3,5 ,4 

Homme hors du ménage 53,4 46,6 28,5 24,9 46,6 44,4 0,0 24,6 16,9 8,9 5,2 0,0 

Femme hors du ménage 38,7 61,3 35,4 3,3 61,3 61,8 0,0 15,8 5,3 0,0 17,1 0,0 

N'a jamais pris cette 

décision 

58,3 41,7 40,0 18,2 41,7 28,7 ,1 26,1 23,7 11,2 9,8 ,4 

Prise de 

décision par 

rapport à la 

scolarisation 

des filles 

Chef de ménage 40,1 59,9 25,2 14,9 59,9 41,1 ,1 29,4 19,4 6,7 3,1 ,3 

Epoux(ses) 30,1 69,9 15,2 14,8 69,9 44,4 0,0 27,6 20,6 5,7 0,0 1,7 

Conjointement avec le 

CM et son époux(se) 

45,3 54,7 27,6 17,8 54,7 29,9 0,0 36,3 25,6 5,0 2,9 ,4 

Homme hors du ménage 50,8 49,2 27,8 23,0 49,2 48,0 0,0 24,0 15,9 6,8 5,3 0,0 

Femme hors du ménage 41,4 58,6 28,1 13,4 58,6 49,7 0,0 38,5 0,0 3,2 8,5 0,0 

N'a jamais pris cette 

décision 

56,5 43,5 38,3 18,2 43,5 30,4 ,1 25,3 23,4 11,7 8,8 ,3 

Prise de 

décision par 

rapport à 

Chef de ménage 42,3 57,7 26,9 15,4 57,7 36,6 ,3 30,1 20,4 7,6 4,8 ,3 

Epoux(ses) 38,5 61,5 22,0 16,5 61,5 46,6 0,0 25,0 20,3 7,3 ,9 0,0 

Conjointement avec le 

CM et son époux(se) 

42,5 57,5 26,5 16,0 57,5 29,5 0,0 32,9 26,6 5,0 5,1 ,9 
























































