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- INTRODUCTION - -1- 

Ce t e x t e  n ' a  d ' a u t r e  ambition que de poser une s e r i e  de 
problèmes e t  d 'émettre ur1 c e r t a i n  nombre d'hypothèses. Les r e s u l  
t a k s  de m a  recherche r e s t e n t  proviso i res  e t  SUT une question auss i  
théorique e t  t o t a l i s a n t e  que ' l e s  mécanismes de l a  reproduction des 
soc ié t6s  r u r a l e s  a f r ica ines" ,  l ' o n  s e  d o i t  de d i f f 6 r e r  t ou te  con- 
c lusion t r o p  h h i v e .  

Je  voudrais avant t o u t e  au t r e  consid6ration é c l a i r e r  
m a  l an t e rne  a i n s i  que c e l l e  du groupe sur l e  problème c le f  qui 
nous préoccupe, à, savoi r  l a  reproduction. Dans un de se s  t e x t e s  
p r a i m i n a i r e s  Jacques WEBER i n s i s t e  s u r  l a  not ion  de "reproduction 
simple", cel le-ci  Btant entendue comme la reproduction des bases 
ma te r i e l l e s  de l a  production, I l  me semble que nous avons a f f a i r e  
là 8. une not ion t r o p  r e s t r i c t i v e d e  l a  reproduction. Disons t o u t  
de s u i t e ,  avant de creuser  l a  question p+tt*-lcxie, que si l ' o n  se  

' . d o i t  de r épé re r  l '&-kat des f o r c e s  productives au s tade  a c t u e l  de 
l ' é v o l u t i o n  des soc i6 t é s  r u r a l e s  o h  nous travail lons,  ce l les -c i  
ne peuvent ê t r e  réellement appréhendées qu'en fonc t ion  des rappor t s  
sociaux qui l e s  organisent.  Rappelons qu'une t l l ec ture l '  des bases 
mat6r ie l les  renvoi t  tou jours  à au t r e  cliose qu'elles-mêmes, e% cec i  
dans l a  mesure oÙ e l l e s  ne cons t i tuent  jatnais un ensemble homogène 
( l ea  techniques,  l e s  i n s t ruhen t s  de production, mais auss i  l e s  
fo rces  de t rava i l ,  c 'est-à-dire l e s  agents sociaux, forment un 
ensemble parfaitement h é t é r o c l i t e ) .  

.- , 

D'a i l l eu r s ,  t ou t  cec i ,  Weber l e  conçoit  f o r t  bien puis- 
q u ' i l  i n s i r e  dans l a  d é f i n i t i o n  des bases ma té r i e l l e s  l e s  rappor t s  
de production, e t  c ' e s t  pourquoi nous comprenons mal l 'usage  de 
c e t t e  l'reproduction simplett .  Une t e l l e  mise au point n ' e s t  pas 
formelle.  Nous pensons en e f f e t  que l a  reproduction d'&e 11soci&6 
v i l l ageo i se f t  ( l ' express ion  nous p a r a i t  convenir en ce sens que l e s  
p r inc ipa le s  i n s t i t u t i o n s  ont l e u r  point d 'encrage dans l e  f a i t  
v i l l a g e o i s )  e s t  c e l l e  d 'un ensemble complexe, La complexit6 e s t  
d ' au tan t  p lus  grande aujourd'hui que si  l ' o n  s e  r e f e r e  à mon propre 
l ' t e r ra in l f  l a  perpétuat ion de c e t t e  soci&6 e s t  souvent fonc t ion  
d'un "doubleIf non i n s t i t u Q ,  formé de ceux qui s o ~ G  p a r t i s  2 l a  
v i l l e ,  e t  qui r ed i s t r ibuen t  une p a r t  notable de J e W s  revenus, 
pa r t i c ipan t  a i n s i  t r è s  concrètement 5 l a  reproduction au sens 
s t r i c t .  A ce t  égard, il f a u d r a i t  é laborer  l e  concept de c e t t e  
r é a l i t é  non v i s i b l e  mais tou jours  &, l 'oeuvre,  supra-vil lageoise 
en quelque s o r t e ,  qui préside 8. l a  reproduction. 



De l a  même façon, e t  j ' y  reviendrai  p lus  lo in ,  l a  ques- 
t i o n  du t r a v a i l  e t  de son économie chez l e s  B e t 6  ne peut pas h pro- 
prement p a r l e r  s e  poser dans l e s  termes de l a  repzocution simple. 
Ce qui s e  reprodui t  li, ce n ' e s t  pas seulement l e  rapport  du produc- 
t e u r  à s e s  o b j e t s  e t  moyens de t r a v a i l  mais c ' e s t  t ou te  une s t ruc-  
t u r e  soc ia l e  au s e i n  de l a q u e l l e  l e s  p r inc ipa le s  i n s t i t u t i o n s  ne 
doivent r i e n  aux a c t i v i t 6 s  ag r i co le s  e t  t ou t  aux pra t iques  cynégé- 
t i ques  e t  gue r r i è re s ,  ces pra t iques  é t a n t ,  j e  l e  p r&c i se ,  r e g i e s  
par de tou t  a u t r e s  pr inc ipes  que ce lu i  de l a  product iv i té ,  Ce q u ' i l  
f a u t  comprendre, c ' e s t  comment l a  chasse e t  l a  guerre,  c l e f s  de 
voûte du système l ignager  e t  v i l l a g e o i s ,  ont su s e  trouver des subs- 

cisons que c e t t e  économie-ci, sous 1'Qgi.de de l a  paix coloniale ,  
sonne l e  glas de ces  act ivi tés-18,  Une t e l l e  recherche renvoie 
une question sous-jacente encore p lus  fondamentale: c e l l e  du rap- 
por t  homme/femme, Chez ces populations,  e t  il semble que c e l l e s  
q u ' é h d i e  Weber so i en t  de ce point  de vue assez ident iques,  e0ut.e 
la soc ié t é  s ' a r t i c u l e  au-Gour de ce rapport .  Ce q u ' i l  f a u t  saisir 
e s t  comment l a  r e l a t i o n  homme/femme s ' e s t  reprodui te  a lors  que l e s  
pr inc ipa les  pra t iques  qui l a  j u s t i f i a i t  o n t  disparu. 

%.kats dans l e  cadre de 1:'économi.e de p l an ta t ion  (café ,  cacao).Pré- 

f Un second aspect de l a  reproduction des soc ié t é s  r u r a l e s  
a f r i ca ines  me parait  tr8s important: c ' e s3  sa dimension dynamique 
il me semble en e f f e t  peu souhai table  de p ré sen te r  l a  reproduction 
comnie un ves t ige  de l ' a n c i e n  temps, ves t ige  qui s e  s e r a i t  perp6tr6 
pa r  delà  l a  domination du monde moderne e t  c a p i t a l i s t e ,  ce qui ,  
bien évidement  , débouche sur une probl6matique dua l i s t e .  La démar- 
che correcte  nous parafe p l u t 6 t  d 'ana lyser  c e r t a i n s  616ments de l a  
reproduction en termes de r6ac t ion  ou de res i s tance :  par tan t  l e s  
tendances & l a  reproduction des soci&%& peuvent ê t r e  comprises 
moins comme l e  r6sulta-l; de l ' i n e r t i e  des s t r u c t u r e s  e% des normes 
inconscientes  quq comme s t r a t 6 g i e s  co l l ec t ives .  Une t e l l e  probl6ma- 
t i que  permet de s i t u e r  l e s  populations concernées non dais  l e  cadre 
a b s t r a i t  du mode de production c a p i t a l i s t e ,  qui l e s .  domine effec-  
tivement, mais dans ce lu i  d ' inst i tu-Lions,  su r tou t  é t a t iques  qui 
tendent à l e s  trmsformer,Dans c e t t e  perspect ive,  une place essen- 
t i e l l e  r ev ien t  à Z'école:  ce l le -c i ,  à joué chez nos populations un 
r ô l e  considérable dans l e u r  dgpeuplement e t  1 y 'sinvesti&ement.gl 
principa: des p lan teurs  a é t é  de s c o l a r i s e r  au mieux l e u r s  enfants ,  
I1 y a 18 une s t r a t é g i e  qui : ~ ~ h ? - - . e  une apparente contradict ion,  
d'un côté  12 s c o l a r i s a t i o n  conduit irr6mediablemen-b à l 'exode ruralp 
donc 8. terme de 1'6puisement du cadre t r a d i t i o n n e l ,  de l ' a u t r e  
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e l l e  permet l a  reproduction du f a i t  v i l l a g e o i s  grâce aux r e d i s t r i -  
but ions f inanc ihres  i n d u i t e s  par  ce t  exode. En r é a l i t é  il y a 
cohérence, dans l a  mesure oÙ ce qui e s t  v i s é  par  l e  v i l l a g e o i s  e s t  
l e u r  i n s e r t i o n  dans l ' e x t é r i o t i t é  urbaine é-ba%ique. 

On peut r épe re r  Qgalement des r e s i s t a n c e s  e t  des s t r a t é g i e s  
en ce qui concerne l e s  soc i&& de développement, a u t r e s  i n s t i t u t i o n s  
médiatr ices  Cu MePoCe - L8. encore l e  r e fus  ou l ' i n d i f f é r e n c e  h l ' i n -  
t roduct ion de nouvelles méthodes cu l tu ra l e s ,  å l a  pénét ra t ion  d ' i nno-  
va t ions  agr ico les ,  ne doivent pas & t r e  compris comme 9es e f f e t s  de 
l a  reproduction au sens s t r i c t  (une t e l l e  démarche ouvre l a  voie  aux 
fameux obstacles  socio-cul turels)  mais comme l e  produi t  d 'un ca l cu l  
e t  d'une prat ique socio-économiques, Dans ce ca l cu l ,  bien s û r 9  sont 
à l ' oeuvre  l e s  conditions ma té r i e l l e s  de l a  v i e  d ' a u t r e f o i s  e t  l e s  
normes soc ia l e s  qui l e s  corroboraient mais ce l les -c i  sont u t i l i s é e s  
comme l ' express ion  ou l ' a l i b i  de quelque chose d ' a u t r e ,  qui d é f i n i t  
une pos i t i on  des populations au s e i n  de l a  s o c i é t é  globale e t  v i s  h 

, v i s  des i n s t i t u t i o n s  é ta t iques .  Autrement d i t ,  l e s  6léments e t  l e s  
s t r u c t u r e s  qui s e  reproduisene au s e i n  des soc ié t6s  r u r a l e s  sont 
médiatisées par  des f a c t e u r s  parfaitement exogènes 8. ces  s o c i é t Q s ;  
l ' o n  ne peut par  conséquent, analyser  l a  reproduction en éludant- 
tout ce champ extér ieur .  Ceci nous p a r a i t  fondamental, en ce sens 
que ce qui. e s t  reprodui t  (comme du r e s t e  ce qui ne l ' e s t  pas) l ' e s t  
souvent par  r eac t ion  ou en fonc t ion  de ce champ. Il  y a m e  s é l e c t i o n  
du reprodui t  qui d o i t  Etre comprise à. l a  lumière de variablediexté- 
r i e u r e s ,  l e s q u e l l e s  peuvent ê t r e ,  comme nous l 'avons vu, d ' o r ig ine  
&ta t ique  (école ,  s o c i é t é s  de développement, s o c i é t é s  de c réd i t  e t c , )  
mais Qgalement de sources moins i n s t i t u e e s ,  t e l l e s  que l'exoC?e r u r a l  
ou l a  pression fonc ière ,  Ces de rn ie r s  f a c t e u r s  sont par t icul ièrement  
import,mts pour no t r e  t e r r a i n g  dans l a  mesure ou i l s  ont modifié 
c e r t a i n s  aspects  de l a  reproduction. 

+ 

+%%P=!b$w 

J e  voudrais,  avant d 'exposer mes r e s u l t a t s ,  d ' a i l l e u r s  
t r è s  proviso i res ,  quant 8. l a  reproduction de l a  s o c i é t é  r u r a l e  
é tudiée,  p réc i se r  l e s  conditions de c e t t e  recherche. E l l e s  nous 
permettent en e f f e t  d 'aborder d'emblée l e  problème des f a c t e u r s  exté- 
r i e u r s  aux soc ié t é s  r u r a l e s ,  questions que yious évoquions précédem- 
ment. 

Mon t rava i l  por te  s u r  l a  région de Gagnoa9 s i t u é  5 envi- 
ron 250 km au nord-ouest d'Abidjan'. Cette zone e s t  originellement 



peuplée de sous-groupes ethniques qui appartiennent au grand ensem- 
b l e  c u l t u r e l  bété.  Excepté#- une conscience t r è s  margude, qUi s e  m i m i -  
f e s t e  essentiellement au p lan  po l i t i que ,  l 'appartenance de ces 
groupes B l ' u n i v e r s  beté  e s t  d i f f ic i lement  cernableo L ' h i s t o i r e ,  
l a  langue e t  même l e s  i n s t i t u t i o n s  têmoignent en e f f e t  d'une pro- 
f onde h8t  érogéneité.  

Un  organisme de d6veloppemen-t i v o i r i e n ,  Société  d ' E t a t ,  
l a  SODBRIZ nous a demandé d ' é t u d i e r  l e s  conditions de développe- 
ment de l a  r i z i c u l t u r e  i r r i g u é e  dans c e t t e  région. I1 s 'agissait  
en f a i t  d''examiner pourquoi les autochtones r e s t a i e n t  dans l ' e n -  
semble i n d i f f & r e n % & c e  -. développement, en l a i s s a n t  aux al lochtones 
l e  so in  de mettre  en valeur  l e s  bah-fonds aménagés par  l a  SODERIZ, 

Précisons tou-1; de s u i t e  que ìia zone d'é-tude e s t  un pôle 
d'immigration t r è s  a t t r a c t i f . .  Apparemment e t  selon l e s  propos 
desad6veloppeurs:' l a  r é s i s t ance  ne pouvait  provenir d ' obs t ac l e s  
Qconomiques : l a  r i z i c u l t u r e  i r r i g u 6 e  e s t  une cu l tu re  ilautement 
v i ab le ,  avec deux r é c o l t e s  par  an, l e  p lan teur  béeé pourra i t  t r k s  
aisement p a l l i e r  l e s  d i f f i c u l t é s  des époques de soudure. Ajoutons 
que l e  r i z  e s t  devenu une c u l t w e  spéculat ive puisque t o u t  récem- 
ment l e  p r i x  d 'achat au producteur a presque t r i p l é .  La r4s i s tance  
v i endra i t  donc d ' a i l l e u r s ,  d 'habitudes mentalesg d 'obs tac les  socio 
c u l t u r e l s ,  qu'il s ' a g i t  prgcisement de repérer  a f in  d ' a g i r  en con- 
naissance de cause s u r  l e s  comportements. 

La problQmatique & a i t  donc simple: l a  r a t i o n a l i t ê  e s t  
du seul côté  de l'organisme de développement; chez l e s  Esd6velopp6s'1, 
i l n ' y  .,. a que des habitudes ances t r a l e s  qui ne correpondent h aucun 
c a l c u l  économique cohérent. San8 e n t r e r  dans l e  d é t a i l ,  disons que 
l e s  choses s e  présentent sous un jour assez d i f f é r e n t  que le t a b h u  
a i n s i  esquissé.  D'abord l a  r i z i c u l t u r e  i r r i g u 6 e  v i en t  s e  g r e f f e r  
s u r  des s o c i é t é s  dont 1'6conomi.e e s t  fondée sur l e s  p l an ta t ions  
du café e t  de cacao. Cette Qconomie e s t  dêjk v i e i l l e  d'une quaran- 
t a i n e  dIann6es e t  il e s t  d i f f i c i l e  de penser que durant t ou te  c e t t e  
période 
de m6canismes économiques, La question fondamentale e s t  tionc d'dva- 
l u e r  l ' impact  de 1'Qconomis du p l an ta t ion  SUT ces soc i6 t ê s7  

l e  p lan teur  bét6 moyen n ' a  pas acquis un c e r t a i n  nombre 

V o i r  no t r e  t e x t e  'TroblBmatique ' fonc ière  e t  inkovat ion agr ico le"  
l e  cas d'un t e r r o i r  bé t6  de l a  ' région de Gagnoa. I 



d'examiner dans quel le  mesure e l l e  s ' e s t  i n sé rée  dans l e  système 
t r a d i t i o n n e l ,  e t  de rendre compte du ca l cu l  spécif ique auquel e l l e  
a donné l i e u .  Nous pensons en e f f e t  q u ' i l  e s t  faux de poser l e  
problème de l a  r é s i s t ance  5, l ' i nnova t ion  en termes d 'obs tac les  
technologiques ou socio-cul turels .  On a tou jours  a f f a i r e  å un 
ca l cu l ,  c l e s t  B d i r e s &  m e  configuratTon complexe,oÙl'économie pure 
n ' e n t r e  que pour une part e t  o Ù  a l a u t r e s  616ments ont un poids  
important,  notamment l e s  condi t ions du t r a v a i l  mais. auss i  des 
formes de r é s i s t ance  volonta i re ;  ces formes n 'on t  h i e n  2, v o i r  avec 
des ves t iges  d'archaxsmes, e l l e s  sont des p r i s e s  de pos i t i on  t r h s  
a c t u e l l e s  exprimant un r e fus  de s ' i n s é r e r  dans une economie produc 
t i v i  st e 

I La  s o c i é t é  Pré-coloniale - 
Les populations bé tQ  de l a  région de Gagnoa sont des 

s o c i é t é s  l ignagères  e-t; segmentaires, acéphales, c 'est-à-dire sans 
pouvoir c e n t r a l i s é .  E l l e s  sont en outre  p a t r i l i n é a i r e s  e t  p a t r i l o -  
ca l e s ,  p r inc ipes  qui confèrent au f a i t  v i l l a g e o i s  t ou te  sa dimension 
d ' i n s t i t u t i o n  première. Le v i l l a g e  e s t  en e f f e t  une u n i t é  économi- 
que p o l i t i q u e  e t  idéologique : c ' e s t  un groupe de chasse e t  de 
guerre que t o u t  un  univers magico-religieux enracine dans son 
t e r r i t o i r e ,  c ' e s t  dans ce cadre que l e s  pa t r i l i gnages  décl inent  
l e u r s  segments e t  l e u r s  groupes de ' famil les  r e s t r e i n t e s ,  On peut 
d i s t inguer  brièvement t r o i s  groupes de f i l i a t i o n :  d 'abord l e  g r i abé  
qui cons t i tue  l e  l ignage proprement d i t ,  c ' e s t  avec l e  v i l l a g e ,  
l ' i n s t i t u t i o n  fondamentale; pu is  deux l ignages mineurs, toyokossou- 
yoko e t  noyokossouyoko. Ce de rn ie r  r e t i e n d r a  principalement n o t r e  
a t t e n t i o n ,  il regroupe l e s  descendants agnatiques d'une mgfie 
a ï e u l e ,  e t  s e  prgsente 'come un v é r i t a b l e  "groupe en corps t t9  en 
ce sens que l e  règlement des a f f a i r e s  courantes passe par l u i ,  
il semble en out re  que l ' a p p r o p r i a t i o n  du sol s ' é f f e c t u e  en son 
sein.  

Comme dans tou te  s o c i é t é  d i t e  harmonique de ce type,  ce 
induisant  des échanges symétriques sont l e s  femmes qui c i rcu len t  

de biens dotaux. Notons que l a  compensation matrimoniale e s t  assez  
616vée chez l e s  béeé, de l ' o r d r e  de 50.000 f c fa  en moyenne, 

-encore f a u t  il a j o u t e r  q u ' e l l e  n ' e s t  que l e  premier des paiements 
qui l i e n t  l e  conjoint à sa bel le-famil le ,  la d o t  inaugure en 
quelque s o r t e  une d e t t e  i n f i n i e ,  qui devra se  r é a c t u a l i s e r  à t o u s  
l e s  moments importants de l a  v i e  s o c i a l e ,  notamment au moment des 
f unérai l l e  s . 



-6- 

J ' a u r a i  l l occas ion  d'y reveni r  p lus  l o i n ,  mais il conk 
vient  de p r é c i s e r  d ' o re s  e t  dé j à  que l e  pr inc ipe  p a t r i l i n 6 a i r e  
d o i t  ê t r e  sérieusement r e v i s é  chez ces populations.  Les l i e n s  b i -  
l a t é raux  (pa t r i l i gnage  de l a  mère, de l a  mère du père e t c . . ) ,  l e  
noyokossouyoko, groupe des descendants d'une même ai'eule évaqué 
pr6c6demment9 l ' e x i s t e n c e  de matricl;,:ns (qui  ne se  rencontrent que 
dans qua-tre des sous-groupes ethniques) 
oÙ l a  femme e s t  l e  point de repère  dominant. 

forment une configurat ion 

En ce qui concerne l e s  fondements matér ie l s  de l a  s o c i é t é  
bé té ,  i1 s ' a g i t  on l ' a  d i t  de peuples essentiellement chasseurs 
e t  guer r ie rs .  Act iv i tés  exclusivement masculinca, chasse e t  guerre  
donnent l a  c l e f  de tou t  l e  fondement l l pa t r i l '  de l a  s t r u c t u r e  
soc ia le .  A l 'opposé,  l e s  a c t i v i t é s  agr ico les  sont l ' e x c l u s i v i t é  
des femmes; e l l e s  sont complètement occul tees ,  en ce sens qu'aucune 
i n s t i t u e i o n  n'émane d ' e l l e s .  En leur fondement donc, ces  s o c i é t é s  
s o n t  ca rac t é r i s ées  par  un dichotomie o r i g i n e l l e  : c e l l e  du rapport  
h.omme/femme. Au p lan  économique comme au p lan  ins3iutionne1, c ' e s t  
ce clivage qui prédomine, I1 y a bien sûr  une seconde opposit ion,  
c e l l e  de rapport  afné/cadet mais e l l e  nie parait  relativement 
secondaire. L' économie de p l an ta t ion  es% r e v e l a t r i c e  & ce t  Qgard. 
Autrefois l e s  cadets  é t a i e n t  cont-rzints h des p re s t a t ions  de t r ava i l  
chez l e u r  afn6; avec l ' i n t r o d u c t i o n  du cafe'-cacao la coe rc i t i on  
ne s ' e s t  dans l 'ensemble pas maintenue, l e  s e u l  désavantage du 
cadet e s t  sa pos i t i on  par rapport  2i l ' app ropr i a t ion  du s o l .  Dans 
des cas  p r é c i s  de pression fonc iè re ,  l e s  a h %  propr i é t a i r e s ,  
emp6chen-b 1escade't;s d ' avoi r  accès & l a  t e r r e  e t  de ce f a i t  provo- 
quent leur départ .  I1 n ' y  a donc pas explo i ta t ion ,  mais rupture  de 
r e l a t i o n .  A l ' i n v e r s e ,  1'6conomie de p l an ta t ion  a en t ra in6  un 
cl ivage p lus  marqué en t re  l e s  hommes e t  l e s  femmes, c l ivage qui 
s 'exprime notamment pas une i n s t a b i l i % &  matrimoniale beaucoup p l u s  
fo r t e  que jadis. Je  reviendrai  p lus  l o i n  sur c e t t e  question. 

II - Economie de P lan ta t ion  e t  Emigration - 

N'ayant que t r è s  peu d'éléments sur l ' h i s t o i r e  de 
1'6conomi.e de plantation, j e  me contenterai  de quelques observa- 
t ion$; Cette économie s e  répand autour des a n d e s  1925-30, e t  
chose e s s e n t i e l l e ,  e l l e  e s t  d'aborrEt e t  avant tou t  un f a i t  Qt ranger  
e t  ceci  doublement; d'une p a r t  l a  rggion de Gagnoa e s t  l ' u n  des 
p&us impprtants foyers  d ' a t t r a c t i o n  des p l an teu r s  européens en 
Côte d 'Ivoire:  en 19559 on a pu évaluer 10,000 ha l e  t o t a l  des 



des exp lo i t a t ions  mises en va leur  par l e s  .coloniaux. D!autre p a r t  l'a- 
r i v é e  e t  l l i n s t a l l a t i o n d e s  tìBlancst' a s u s c i t é  d ' i n t enses  migra- 
t i o n s ,  d..ns l e  sens principalement Ford-Sud: il s ' a g i t  en e f f e t  
des  populations appelés conmwiement t td iu la t f  qui peuvent ê$re des  
I v o i r i e n s  du Nord, des Maliens ou des Voltai'ques. Plus tard,  l a  
région de Gagnoa connaft un a f f l u x  d'immigration baoulé. 

% l e s s e n t i e l  à r e t e n i r  dans c e t t e  inmigration e s t  que l e s  

acceptant t r è s  rapidement de p ra t ique r  les c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s ,  
encore f a u t - i l  p r é c i s e r  que c e t t e  dynamique e s t  
L'immigration &rangère s e  t r a d u i t  par  une v é r i t a b l e  co lonisa t ion  
fonci8re .  Les pfanteurs  a l lochtones vont t r è s  facilemeiit s 'appro- 
p r i e r  l e s  t e r r e s  des bét6 en p r o f i t a n t 9  dans un premier temps9 
de l a  souplesse du regime f o n c i e r  (donner une t e r r e  n 'ayant r i e n  

voir  avec une a l i e n a t i o n  d é f i n i t i v e )  e t ,  dans un second, des be- 
so ins  d 'argent  des autochtones (impôt, s co la r i s a t ion . .  .) t ransfor -  
mant a i n s i  l a  t e r r e  en marchandise. 

. populations al lochtones vont i ndu i r e  une dynnmique agr ico le  en 

double tranchant;. 
i 

Les  problèmes f o n c i e r s  sont done par t icul ièrement  a i a s  
dins  l a  région,  notamment aux environs de l a  v i l l e  de Gagnoa. Ce 
centre  urbain e s t  en e f f e t  doniiné par les allochtones: 80% de sa 
population (35000 hab i t an t s )  e s t  composée d 'é t rangers  à l a  region,  il 
cons t i tue  

f r o n t  de colonisat ion.  Le v i l l a g e  be té  o h  j l a i  t r a v a i l l é  a é t é  
a i n s i  touché par ce f r o n t ,  e t  l ' o n  ne peut c'omprendre s e s  problèmes 
sans f a i r e  réf6rence à l 'avancée des  a l lochtones ,  qui l u i  il va lu  
d ' ê t r e  dépossedé de p r è s  de l a  moit ié  de son t e r r o i r .  

pour e m  m e  zone d ' a c c u e i l  h p a r t i r  de l a q u e l l e  vont 
I essaimer p l an teu r s  d i u l a  e t  baoulé, formant a i n s i  un v é r i t a b l e  

Au demeurant? e t  b ien  que l a  dynamique ag r i co le  a i t  é t 6  
impulsée pa r  l e s  européens e t  pa r  l e s  immigrants, l e s  autochtones 
ont p r i s  p a r t  eux auss i  à 1'6ssor de l'économie des planta-kation, 
e t  cec i  assez t ô t :  l e s  premières p l an ta t ions  be t6  apparaissent  

comme r e f r a c t a i r e s  à t ou te  innovat ion agr ico le .  11 e s t  vrai  qu'à 
c e t t e  époque l a  nécess i t é  de se  procurer de l ' a r g e n t  p o u r  payer 
l'impôt; é t a i t  une cont ra in te  s u f f i s a n t e ,  m a i s  j e  ne pense pas que ce 
f a c t e m  ait; é t6  l e  seu l ,  En e f f e t ,  t r è s  v i t e ,  l e s  autochtones se  
sont aperçus des avantages dbjcafé  e t  da cacao: nombreux sont l e s  
p lan teurs  qui racontent avec &notion l ' a s p e c t  miraculewr de l e u r  
première t r a i t e .  Néamoins l e s  sont r e s t é s  t r è s  en déçà du 

[vers  1930. I1 s e r a i t  donc faux de presenter  l e s  populations indigènes 
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d&"isme des &rangers.  H. RauZla(1) e tcec i  a é t é  confirmé par  
l mes propres recherches - a constat8 qu'en moyenne<$ l e s  exp lo i t a t ions  

autochtones Btaierrt; deux f o i s  moins étend-ues que c e l l e s  des éGrangers 
en outre  leur production e s t  plus f a i b l e  ce qui a t t e s t e  des métho- 
de c u l t u r a l e s  relativement rudimentaires.  Comment donc expliquer 
ce carac tè re  t r è s  contenu du développement de l 'économie de planta- 
%ion chez l e s  bkté? J e  ne s a u r a i s  pour l e  moment repondre déf ini-  
tivement å une t e l l e  question, pourtant e s s e n t i e l l e .  

\ 

Le s e u l  élement qu ' i l .  es% poss ib le  d 'avancer e s t  que l e  
café e t  l e  cacao semblent avoir  répondu B des besoins t r è s  prGcis,  
conjoncturels,  et qu'au del& de l e u r  s a t i s f a c t i o n ,  l a  dynamique 
agr ico le  n ' a  pu jou6;cea besoins,  du r e s t e  n ' é t a i e n t  pas mique-  
ment tournés vers  11ex t6 r i eup  (impôt? main dsoeuvre,  achats  de 
produi t s  manufacturés) mais germaient auss i  dans l e  champ de l a  
s t r u c t u r e  i n t e r n e ,  puisque l e s  c i r c u i t s  d f  échanges t r a d i t i o n n e l s  
s e  sont monétarisés - ce qui d ' a i l l e u r s  en f3.t au f u r  e t  il mesure 
monter l e  p r ix ,  I1 y a 18 induscutablement des 616ments de reproduc- 
t i o n ,  mais m e  f o i s  encore il nous parait i nco r rec t  d ' en  f a i r e  des 
ves t iges  de passé,  il y a 12, stratégie,rcsigrbance e t  surtout c a l c u l  
au s e i n  du quel lte'conomic de l a  f o r c e  du. t r a v a i l  e s t  p r i s  en compte 
au même % i t r e  que 1 ~ ~ c q u i a ~ k i a 1  CILI r e ~ e n u ,  

Nous revenons 8 l ' i d é e  évoquée précédemment, savoi r  l e s  I 
l 

.problèmes fonciers .  Dans l e  même temps o h  l e s  populations autoch- 
tones in thgrent  l e  café e t  l e  cacao dans l e u r  économie, e l l e s  

Icedent massivement % l e s  *er res  aux al lochtones,  Au débu%,de t e l l e s  
cessions semblc2ient ne poser aucun probl6me dans la mesure o h  l e s  
anciens t e r r i t o i r e s  de chasse débordaient t r è s  largement l ' e space  
nécessaire  aux cu l tu re s  v i v r i è r e s  e t  aux premiers embryons de 
plantat ions.  D ' a i l l e u r s  e l l e s  ne donnaient t r è s  souvent l i e u  qu'h 
des t r a c t & i o n s  symboliques e t  il s 'agissai t  d ins  l ' e s p r i t  des 
c6drants que d'un usage usu - f ru i t i e r  de 12 t e r r e ,  Peu å peu l a  vente  
e t  l a  loca t ion  s e  subs t i tuèrent  à, ces  formes d P a l i é n a t i o n  -bradition 
n e l l e s ,  t rmsformant  l a  t e r r e  en pro:>ri&8 e t  en marchandise. 

En g r o s  il s ' e s t  déroulé l e  processus s u i v m t :  l a  coloni- 
sation f r l n ç a i s e  a dans son s i l l a g e  provoqué c e l l e  d '&rangers  & 
In région: diula dans w? premier temps, baoulé dans un second. Par 
l ' i n t e rm6d ia i r e  de l ' impôt e t  par l e  blocage général  ?i l a  v i e  soc ia  
l e  autochtone appelé t r è s  pudiquement "paix coloniale"  gui en t r a ihe  

(1) Problèmes f o n c i e r s  d.ms l a  région de Gagnoa e t  de Daloa 
wI---.-.IL---...---- 
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ccssatiout, de t o u t e  mob i l i -be  s p a t i a l e p  elle s u s c i t e  l'émergence de 
1'Qconomie de p l f m t a t i o n ,  r?*vT.at? l e s  populations &. l e u r  ,%cien 
t e r r i t o i r e  de chasse. Ce f r i s a n t  d-eux él6ment s vont contr ibuer  
k l i6na-b ion  du patrimoine fonc ie r ;  d-?uae part  l e  carac tè re  embryom- 
n a i r e  6e la nouvelle économie n l a  pzs permis de couvrir  tous l e s  
besoins en numéraire, ce qu.i 3ouz:se B brader des t e r r e s ,  à -bout l e  
moins lorsque l a  d8iiinnfie &.:.it piq6sez%e, c ' e s t  B d i r e  dans l e s  
zones a t t r a c t i v e s  as émigration,   tre p a r t  l e  monétarisation a 
provoqu-6 1 ' i n f la t ioa  des ci-rcuiks -bmdi-bionnels ( d o t  f u n é r a i l l e  
e t c . ) ,  ce qui tzccroi"~ l e s  'car;oi.ne d'argent, l e sque l s  n 'on t  pu s e  
s a t i s f a i r e  que pas  &>a ven. ' ;~?~ de -berms - Quel que soit l r F a g l e  
par l eque l  on aboi:& l e  p ~ < ) b l & f i ~ e ,  du fai '% d-e la présence d'une 
masse importCn-be d 'a l luchtones,  1 6conomie de p l an ta t ion  ne pouvait 
déboucher pour l e s  autochtones que zu.;: wie reduct ion notable  de 
l e u r  patrimoine f oncler,  

11 convient drajou-kexi quiavec l i ind6pendance, r i e n  n ' a  
vrniment chan& de ce poi1x-h de vue, 3.riinp6a co lon ia l  i nd iv idue l  a 
é t é  supprimQ, mais s ' y  e s t  siLbstitu4e l a  s c o l a r i s a t i o n ,  qui e s t  
aujourd'hui sans conLesGe l e  poste  de dépenses l e  p lus  important 
des budgets familiaux, 

Cette brève prdsenta-kioa d.e l a  genèse de 1'6conomie de 
p l an ta t ion  e t  des c o u m n ~ ~ ~  m,f:gra%oires qui sont  à l a  f o i s  came  e t  
cons6quence de l1extencLon Ce cel-ic-ci e s t  e s s e n t i e l l e  B l a  compré 
hension du mi l i eu  s o c i a l  d a m  2-zq-umc1 n o m  t r a v a i l l o n s ,  Les problèmes 
fonc iers ,  la p+ession sixT l a  -berre e t  J-'exode rural qui en d&couLe, 
doivent ê t r e  nécessairemen-2 :i.?z-2Qgr7Bs daim une problématique de l a  
reproduction. C 'es t  en. %onc-f;ion de ces m r i a b l e s  .exog&nes que l e s  
populations aut  och-holies -Ixcv.t.enL d - ~ s  Sg:s-b%r?-3~ d adaptation, dont 
l 1 é l a s t i c i t 6  permet parfois, comme ee Put le cas  dims l e  v i l l a g e  
oÙ j ' a i  t r a v a i l l é  d ' innover en matiEre agr ico le  (par l a  r i z i c u l t u r e  
i r r iguée )  9 ce qui bien s u k a  iz~exc1zi.G pas l a  reproduction d'61éments 
t r a d i t i o n n e l s ,  

III: - Economie - de ~ lan ta t i . . .Ls t ruc l ;u~;~  soc ia l e  e t a r o d u c - b i o n  II - 
. \  

f.. Zrcxn. e i- e . r ? f & e ~ a ~ ~  u= 

Ainsi que j e  1?ai soulign6 au- début de ce t e x t e ,  j e  pegse 
qu'il e s t  pe r t inen t  en sz in te r , rogey  sur l e  problème de l a  reproduc- 
t i o n ,  Je ne suis donc pas p e ~ t i  i.mmédia"cinen% des not ions de sur- 
produi t  e t  d ' accwulakion  sugg&~Bes pa,r \%bey9 d'abordparceque 

j 

i 
l e s  é h h e n t s  que j e  possède nlonk pas enco-re émer& de leur  s-bade i 
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empirique, ensui te  p a r c e q u f i l  ne n e  p a r a i t  p a ~  tou t  k f a i t  c e r t a i n  que 
l a  dgmarche cons is tan t  ?L p a r t i r  des bases ma th r i e l l e s  pour a t t e i n -  
dre  l a  s t r a t i f i c a t i o n  soc ia l e  s o i t  s u f f i s a n t e ,  2t.x moins en ce qui 
concerne l a  reproduction, Ceci e s t  un prolslkme fondmenta l ,  que j e  
ne peux aborder i c i ,  mais d0n.t il fauSra d i s c u t e r  aprks l a  paru- 
t i o n  du premier t r a i n  de communications, 

Disons seulemen? qu 'en ce q~ me concerne, m a  méthode 
e s t  d'apprhhender l e  problème par l e  biais  des d i f fh ren te  p ra t iques  
s o c i a l e s  e t  de l e u r  dvolut ion,  en hvi"cn-> soigneusement de les 
c l a s s e r  en rubriques " i n f r a s t ~ u c t u r e ' *  o u  ~ lsupers t ruc ture ' s  ;selon m o i  
l a  so-cel ler ie  es-b t0u-k auss i  r&r&la%rice  des rappor t s  sociaux que 
la production des biens.  4ussi longteqm cp20n aura pas f a i t  la 
t héo r i e  du s t a t u t  de i ì6conomiqw e t  de l a  production au sens s t r i c t  
dans l e  cadre du système l ignager ,  il me parai-i3 p-ématurh d ' i s o l e r  
l e s '  szwprodults e t  les forme3 d'accvmul:~~io~is, 

P a r t i r  des pra t iques  soc ia l e s ,  ce l a  veut d i r e  r e p e r t o r i e r  
e t  analyser l e s  d-iffdrenJGes formes d ' a c t i v i t Q s :  chasse, pêche, cue i l -  
l e t t e ,  ag r i cu l tu re ,  guerre e t c .  o en se  fondant bien Bvidemriieiit sur 
l e s  donnhes purement ma%&riel lea  (moyens de production, organisa- 
t i o l i  d-u t r a v a i l  e t ; c , )  mai.s &galement SUY l e s  pyoductions i n s t i t u -  
t i o n n e l l e s  zuxquelles ces formes reiivoient,  I1 s u a g i t  par exemple 
de compendre l e  passage du !'langage" cynégétique au "langagef1 ligna- 
ger  e t  f i l i a t i f ,  Pi?e.-ons l e  cas de l a  soci&é que nous étudions: 
l e  v i l l a g e ,  expression 2% la p a t r i l o c a l i t B  e t  l e  grigbii ( p a t r i l i -  
gnage) sont t o u s  deux des  grou?es de d iasse ;  l 'ensemble renvoie ?L 
wn univers  complktemenk mesculin puisquaussi  b ien  dans l e s  pra t iques  
soc ia l e s  e s s e n t i e l l e s  que d-zns l e s  i n s t i t u t i o n s ,  c ' e s t  l e  pouvoir 
de l'homme - e t  co_uls6cu-Livcmen-l; 1 * ~ l _ i a i n ~ ~ , t i o n  de l a  femme - qui 
son% posés. Par contre LU??. segmenl; de l ignage (noyokossouko) des 
s t r u c t w e s  b i l a t é r a l e s  (pa t r i l ignage  de la mkre, de la m h e  du 
père ,  e tc .  ) e t  des ma.triclsns semblent cour t -c icu i te r  l e  complexe 
p a t r i a r c a l  précédemment esqui ss6 o 

( 

Ils s ' i n s c r i v e n t  dans l a  mise en t r e  parqnthkses de l ' a c -  
t i v i t é  cynrSghtique, dkms l e  cadre des &changes matrimoniaux e t  
dans l a  résurgence des  activilt.6s agr ico les ,  A ce t  4gard, o n  a pm 
cons ta te r  que 1 ent ra ide  dans l e s  travaux ag r i co le s  pas sa i t  p a r  
de t e l s  groupes, a i n s i  du r e s t e  que! I.cs l i e n s  de commensalité, 

~ 



I l  s'impose donc de bât i r  l a  t h é o r i e  de ce système h 
i n f l e x i o n  b i l i n é a i r e ,  non pour l a  f a sc ina t ion  i n t e l l e c t u e l l e  
qu'exerce une t e l l e  s t r u c t u r e  de parenté  mais en fonct ion d ' u n  

\ rappor t  qui p a r a i t  fondamental, å savoi r  l e  rapport  homme/femme - 
Celui-ci n ' e s t  pas une simple r e l a t i o n  Qconomique - La d iv i s ion  
sexuel le  dy  t r a v a i l  e s t  bien sÛr l e  f a i t  dominant, mais ce q u ' i l  
s'agit de comprendre e s t  comment l a  s o c i é t é  des femmes dominée pa r  
c e l l e  des hommes, induit dans l e  champ de c e t t e  dernihre  des  formes 
de s o l i d a r i t é  qui viennent quelque peu b r i s e r  l a  b e l l e  harmonie de 
la pa"br i l in6ar i tQ e t  de l a  p a t r i l o c a l i t é .  Alors que ces d e u  pr in-  
c ipes  président  à l a  c o n s t i t u t i o n  d'éléments compéti t i fs  (chasse) 
bell iqueux e t  proprement h i s t o r i q u e s  ( l ' a c t e  de fondat ion d 'un 
v i l l a g e  e s t  tou jours  p lus  ou moins l i 6  à l ' a c t i v i t é  cynég6tique 

mentis inverses ,  symétriques: l e  rapprochement l ' a f f e c t i v i t é ,  
étant toujours li& à une femme, que l le  s o i t  mère mythique (matri- 
c l a n ) ,  mère s t r ic to-sensu ,  grand mère e tc .  A l o r s  que l e  l ignage 
esfi l ' i n s t i t u t i o n  à p a r t i r  de l a q u e l l e  on va prendre femme - souvent 
avec violence ( r a p t )  - l 'ensemble des liens b i l a t é raux  i n t e r d i s e n t  

I e t  gue r r i è re )  les formes 11matr i l in6aires11 semblent Indui re  des 616- 

bout mariage. Les émissaires de paix sont tou jours  des parents  
maternels. Les membres d 'un même mat r ic lan  év i t en t  de se rencont rer  
lors de l a  guerre  en t r e  l e u r s  v i l l a g e s  r e s p e c t i f s .  

Comment ne pas rapprocher tous  ces f a i t s ,  t o u t e s  ces  

I invers ions  de sensp  du fondement évaqué préc6demen-t qui exclu pr6- 

Du point  de vue de l a  reproduction, l ' o n  se  rend compte 
que l e  pouvoir des hommes, gui s ' i n s t i t u e  comme p a t r i l i n é a i r e  e t  
p a t r i l o c a l ,  ne peut s e  perpetuer  que p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  de c e t t e  
parenté  appelée f a u t e  de mieux - complémentaire e t  qui en f a i t  
p a r t i c i p e  pleinement au système. A l a  l i m i t e  m e  s t r u c t u r e  s t r i c -  
tement l lpa t r i l l  e s t  impossible. 

En b r e f ,  il me parait  e s s e n t i e l ,  s i  l ' o n  s ' e n  tient B 
l a  s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e ,  d 'analyser  l e s  mécanismes de production 
e t  de reproduction en Ponction de c e t t e  dichtomie o r i g i n e l l e  qu 'es t  
l e  rappor t  home/femme, I1 y a b i en  s k  dans ce rappork des donn6ss 
économiques, au premier  chef l a  d iv i s ion  du t r a v a i l  esquissée,  
p lus  haut, mais il y a plus ,  notarnment des p r o d u c t i o N i n s t i t u t i o n -  
n e l l e s  qui excluent l e s  femmes de l a  pra t ique  e t  de 1'idcSologie 

. -  



mais qui l e s  r é u t i l i s e n t  comme pr inc ipe  s t r u c t u r a l ,  E l l e s  aménagent 
pa r  18 même, des sous-groupes e t  des types de réseaux sans 1egqi.rcl.s 
l a  domination des homme's ne s a u r a i t  $ t r e  affirmée, n i  reprodui te .  

C1zs-k h p a r t i r  de c e t t e  première ébauche d'analyse centr6e 
sur l e  rapport  hommei/femme que ' l i o n  d o i t  t e n t e r  d.$examiner l e s  
d i f f é r e n t s  e f f e t s  de 1 Bsonomie de p l an ta t ion  e t  p lus  généralement, 
de l a  domination coloniale  sur l a  soc ié t é  tra.$$ditionnelle.  

Je  me con-benterai me f o i s  encore d 'émettre  un c e r t a i n  
nombre d'hypothbses. La première des cons-batations qui s ' impose  
e s t  que l a  "paix colonialets  en t ra ine  la d.ispari%ion des a c t i v i t 8 s  

[gue r r i è re s  pu i s  cyn&$tiques, auhement d i t  , l e s  i n s t i t u t i o n s  l igna-  
1 gères  e t  v i l l a g e o i s e s  n 'on t  plus  l e  suppor t  ma te r i e l  e t  p ra t ique  

qui l e s  j u s t i f i a i t  au t r e fo i s .  Par  a i l l e u w ,  c e t t e  pa ix  s i g n i f i e  
également l e  g e l  d e  t ou t  ce qui c o n s t i t u a i t  l r h i s t o i r e  des soc i6 t é s  
beté;  
v i l l a g e s ,  e t c ,  a Bref , aujourd2hui ,  l e s  s e u l s  é1dmen-i;s c$garcn%s 
qui permettent l a  reproduction de ces insti-Lutions sont d 'ordre  
matrimonial e t  idéologique: l a  circulakion des femmes sléffec-kuent 
tou jours  en fonc t ion  du patr i - l ignages exogatilqueset de t o u t  un 
ensemble d ' i n t e r d i t s  re levant  glo5alemerJ< des 9?retombéestt de l ' a l -  
li ance e 

savoi r  segmentations de l ignage,  mobi l i té  s p a t i a i e  des 

I 

En out re ,  l e  pr inc ipe  pakrili:LGaire e s t  sans cesse r6af-  
] f i r m é  dans le discours -benzi ?ar  l e s  hommes: le d6voilemen-b des li- 

gnages mineurs, pa r  exemple, s e  f a i t  tou jours  en d é p i t d &  re t i cences  
profondes des informateurs réaff i rment  s m s  cesse l I i i xk6gr i t6  i l ignagèse,  

/ 

Dans le domaine f o n c i e r  l. écoaornie de p l a n t a t i o n  ne 
f a i t  que s ' i n s c r i r e  dans ce qui é t a i t  dGj& là avec les cu l tu re s  
v iv r i è re s .  En e f f e t ,  l ' a u t o r i t 8  d i s t r i b u t i v e  des  t e r r e s  ne semble 
jamais s'$%re i d e n t i f i é  au grigbegnon i t 6  (doyen de l ignage).  Celui- 
c i  n l ava i t  qu'un contrôle  global s u s  l e  t e r r i t o i r e  de chasse,  et 
il e s t  surbout l e  rey9sentau-b po l i t i que  du l ignage. L'accès nux 
t e r r e s  de cu l tu re s  p a r a i t  s l ê S r e  eff'ectu6 B l ' é c h e l l e  de groupes 
plus r e s t r e i n t s  e t  sous le coiitrôle e f f e c t i f  d :a inés  dont l e  pou- 
v o i r  es% å l a  mesure du nombre de l e u r s  dgpendants, I l  semble doncx 
que des groupes de f i l i a t i o n ,  - te l s  le toyokossouyoko e-t l e  noyokos- 
souyoko so ien t  l e s  m i t é s  pe r t inen te s  en ce qui concerne l a  ques- 
t i o n  fonc ière , -  C ' e s t  dans l e u r  s e i n  que s ' 6 f f ec tuen t  



l e s  p re s t a t ions  de t z a v a i l  en t r e  cadets e t  a înés ,  l e sque l l e s  
annonçaient jadis l a  promesse d ' m e  f u t u r e  épouse, Aujourd'hui 
l ' e n t r a i d e  dans l a  production agr ico le  passe par  des groupes e t  
des r6se;;ux qui échappent au grigbd: mgokossoQyoko, 1618 (matri- 
c lan) ,  s ' sa i l leremoff  ---- ( r e l a t i o n  qui u n i t  deux hommes dont l e s  mères 
respec t ives  appartiennent a un rnGnie pa t r i l i gnage )  . font  du l igna-  
ge e t  du v i l l a g e  une s o r t e  de cadre,  d'arrière{-fond au  s e i n  duquel 
s ' a c t u a l i s e  l e  pr incipa s t ruc tu ran t  de la femme, Il  e s t  encore 
t r o p  t ô t  pour afzirmsr qu.e tous  ces gruupes ont une importambe 

p lan ta t ion  a s u  p r o f i t e r  des 6iens d t r o i t s  e t  spécif iques q u ' i l s  
o f f  r a i  en t  ., 

- 

plus  gr,ande qu ' au t r e fo i s ,  retenona simplement que l 'économie de 

J e  p réc i se  que l e s  c e s s i m s  de t e m e s  aux a i lochtcnes  
f u r e n t l a  plupart  du temps l e  f a i t  des gin& des toyokossoyoko e t  
noyokossouyoko - Aucun grigbegnon i t 6 ?  aucun chef de torre (dou- 

doubegnon) n * o n J ~  pu empecher is a l i é n a t i o n  du patrimoine v i l l a g e o i s ,  
Ces cessions a t t e s t e n t  bien la transformation (3u t e r r o i r  en m 
p a r c e l l a i r e  assez Q c l a t Q ,  Revenons un i n s t a n t  su r  l e s  e f f e t s  de l a  
d i s p a r i t i o n  des a c t i v i t g s  cyn6gétiques e t  guerr igres .  

Qu 'es t  il alors advenu du r appor t  homme/fenune. A l o r s  que 
l e s  s t ruckures  p a t r i l i n 6 a i r e s  senib1en-b s $ t r e  r e p l i e a s  (a tout l e  
moins  au niveau des a c t i v i t é s  productives) autour de sous-groupes 
l ignagkra,  1'6nsemble &u p o v x o i r  aes hommes s :  e s t  reprodui t  i n t é -  
gralement. L'économie de p l an ta t ion  s ' e s t  d *  emblée i n s c r i t e  dans 
ce cadre et; l ' a n c i e n  pouvoir que conféra i t  chasse e t  guerre s ' e s t  
métamorphosé en Louvoir _Y__I.._I--LII_YIU__.I.-UIY---~-- d-e commercialisa3ion ( I )  Rétroactivement , 
c ' e s t  parce que l e s  hommes o n t  l e  conlr8le de l a  vente q u ' i l s  
shment, désherbent r6col$ent l e  café eL l e  cacao, façons ag r i co le s  
qui t radi t ionnel lement  reviennen% aux femmes. De l a  mgme façon, 
l e s  hommes ont p a r f o i s  acchs EUX v ivr ie rs  e t  pa r t i c ipen t  aux t ra-  
vaux ag r i co le s  dans l a  mesure 06 il en contr6lent  l a  commercialisa 

I 

Inversement l e s  femmes, pourtant s p g c i a l i s t e s  t r a d i t i o n n e l l e s  des 
questions ag r i co le s ,  n 'on t  aucune i n i t i a t i v e  en matigre d'innova- 
t i o n  cu l tu ra l e  parceque l a  commercialisa$ion du prodxi% l e u r  
éChappe. Le cas  du r i z  i r r i g u é  e s t  i c i  r6vé la teur .  Alors q u ' e l l e s  

(1) Les femmes aussi vendent l e u r s  produi t s  mai's il nous p a r a i t  
d i f S i c i l e  d 'appeler  commercialisation 22s ventes  q u ' e l l e s  
effectuent  s o i t  au ch.:mp, s o i t  au marché, sous forme micro 
d é t a i l ,  I1 s ' a g i t  p l u t e t  d 'un  complément mon&tarisé de l ' a u t o -  
consommation. 



aura ien t  dû ê t r e  l e s  productr ices  obl igées  d'une t e l l e  cu l tu re ,  à 
l ' i n s t a r  de c e l l e  du r i z  p l u v i a l ,  ce sont l e s  hommes qui descendent 
dans l e  bas-fond e t  accomplissent tous  l e s  a c t e s  cul turauxo effaçant  
pa r  l a  même, t o u t e  l a  symbolique féminine du paddy. Mais tou t  cec i  
ne S'explique que parca;:.+ :,e r i z  e s t  devenu un produit  commercial 
e t  s p é c u l a t i f ,  ce qui de f a i t  l e  place sous l e  contrble  des homiles, 
Certes,  bien q u l e l l e s  n ' a i e n t  aucun pouvoir s u r  l e s  cu l tu re s  com- 
merciales ,  l e s  femmes sont p a r t i e  prenante de l'économie de p l a n t a  
t i o n  mais ce n ' e s t  qu'au t2tr-e de miain d'oeuvre. On a s s i s t e  donc 
8. l a  d i s p a r i t i o n  de l a  d iv i s ion  du t r a v a i l  qui r egna i t  a u t r e f o i s ,  
t o u t  l e  nionde aujourd'hui p a r t i c i p e  B l a  production ag r i co le  ( l e  
v i v r i e r  r e s t e  maagre eout sous l a  doraination des  femmes), mais 
l ' oppos i t i on  ancienne s e  t r a d u i t  p a r  l ' u t i l i s a t i o n  de l a  fenime 
comme force  de t ravai l .  Cette f o r c e ,  comme il s e  d o i t ,  e s t  renumé- 
rée:  après l a  t r a i t e  l e s  hommes versent ,  au p ro ra t a  de l a  r é c o l t e ,  
5.000, 10.000 ou 15.000 f c f a  & l e u r  (s) femme ( s ) "  

Dans l e s  r e l a t i o n s  concrète en t r e  les hommes e t  l e s  
femmes l e  rapprochement des de& pa r t ena i r e s  au s e i n  du procès de 
production tend k t r a m f o r m e r  l a  complémentarité de jadis  en WL 

rapport  d 'opposit ion.  Une brève eiaqugte auprhs des  fenmes du v i l -  
l age  O& j r a i  t r a v a i l l é  permet de cons ta te r  que l ' i n s t a b i l i t é  matri-  
moniale chez l e s  jeunes femmes devient de plus en p lus  graxtde. L'ex- 
p l ica%ion apparen'f;e de c e t t e  i n s t a b i l i t é  r é s i d e  dans l a  suppression 
o f f i c i e l l e  de l a  d o t ,  ( E l l e  n ' e s t  pas souvent respectge,  mai bon 
nombre de f u t u r e  conjoints  u t i l i s e n t  l a  l o i  p o u r  d i f f é r e r  l e  paie- 
ment ou pow: ne payer que par  tempéranment: l a  d e t t e  ' tend donc 

se  s u b s t i t u e r  à l a  d o t ) ,  En r é a l i t é  il semble que c e t t e  suppres- 
s ion  ne s o i t  qu'un Blément adjuvent, plus profondement, , c ' e s t  c e t t e  
incurFion de l a  femme dans l e s  a f f a i r e s  masculines ( l e s  p l an ta t ions )  
qui rend de p lus  en plus  p réca i r e  l e  l i e n  conjugal, que lthomme am.- 
j owd 'hu i  ne pas p0u.s les se rv ices  rendus par sa femme dans sa 
p l a n t a t i o n p  ce l le -c i  e s t  a lors  en d r o i t  de l e  q u i t t e r ,  arguant 
d'une rupture  de cont ra t .  I1 s e r a i t  s u p e r f i c i e l  e t  erroné d'oppo- 
s e r  l e s  hommes e t  l e s  fermes 8. l a  façon de deux c l a s ses  antagoni- 
ques, niais il e s t  c e r t a i n  qu'en accumulant l e s  a c t i v i t é s  ag r i co le s  
e t  domestiques, e t  maintenant l e s  t r a v a m  su r  l e s  p l an ta t ions ,  
e l l e s  subissent  un rappor t  de domination e t  d ' exp lo i t a t ion  (1) . 

(1) A t i t r e  i n d i c a t i f  la journée de -bravail  moyenne d'une fenime 
be té  tourne autour de d ix  heures,  alors que c e l l e  d'un homme 
e s t  de l ' o r d r e  de cinq. 



De plus ,  l ' i d é o l o g i e  masculine f a i t  en s o r t e  d ' o c c u l t e r  l l a c t i v i -  
t é  v i v r i è r e  e t  domestique comme t r a v a i l  r é e l p  puisque sans rappor t  
monétaire important seu les  l e s  a c t i v i t é s  renumeratives sont 
p r i s e s  en considérat ion,  ce qui met l'homme e t  l a  felme s u r  un 
apparent p i  ed d é g a l i t  6 

i?\ fi, 

La s i t u a t i o n  de femme au s e i n  de l'économie de p l an ta t ion  
p a r a i t  d ' au tan t  p lus  i n t é r e s s a n t e  à analyser  q u ' e l l e  renvoie aux 
a t t i t u d e s  de l'homme v i s  2 v i s  du t r a v a i l  e t  de l a  t e r r e .  Nous 
avons vu précédement que 1 'univers  masculin de domination a t t e s t é  
pa r  les i n s t i t u t i o n s  l ignagères  e t  v i l l a g e o i s e s  s '&tai t  perpétuées 
no-l"ent grâce au contrôle  t o t a l  des homes  s u r  l a  commercialisa- 
t i o n  des c u l t u r e s  arbust ives ,  L' économie de p l a n t a t i o n  s ' e s %  donc, 
de ce point de vue subs t i t uée  aux anciennes a c t i v i t é s  de chasse e t  
de guerre,  mais à la di f fé rence  de ces dern ières ,  d ' o Ù  l e s  femmes 
ont  tou jours  é t é  fondamentalement exclues,  la nouvelle a c t i v i t é  
économique permet l e u r  11entr8e au t i t r e  de pure f o r c e  de t r a v a i l ,  
Cela d i t  dans la mesure 06 l e  contrôle  des homme e s t  e s sen t i e l -  
lement ce lu i  de l a  marchandise f i n a l e ,  l e  procès de production 
n ' a  pas en t r a iné  de tr?.nsformation donnant naissance 8. de Wér i -  
t a b l e s "  travaux ag r i co le s .  Le r appor t  8. 1s t e r r e ,  avec l e  café e t  
l e  cacao r e s t e  donc t r è s  lâche,  e t  l e s  principaux a c t e s  cul turaux 
v i s a n t  l ' amé l io ra t ion  des techniques e t  de l a  product iv i té  res -  
t e n t  dans l 'ensemble dg la i s s6s .  

A l a  l i m i t e ,  1'Qconomie de p l an ta t ion  r e j o i n t  l a  cue i l -  
l e t t e ,  c ' e s t  pourquoi L 3 o n  peut p a r l e r  d ' i r r a t i o n a l i t é  dans l ' e n -  
t r e t i e n ,  le désherbage, la d i spos i t i on  des p l a n t s  (rarement a l i -  
gnés)  i. Les femmes, d n s  ce cadre ( a i n s i  que l a  main d'oeuvre 
al lochtone)  in te rv iennent  prêcisement dans 1 i accomplissement des 
p r inc ipa le s  phases des procès dn.production9 permettant à l a  f o i s  
l a  perpétuat ion des techniques ag r i co le s  t r a d i t i o n n e l l e s  e t  c e l l e  
d'un univers masculin qui ne s ' a c t u a l i s e  p lus  que par des subs t i -  
t u t s  aux anciennes a c t i v i t é s  cynégétiques: s é  jours  prolongés au- 
t o u r  du "raphia",  jeux c o l l e c t i f s  e t c .  

I l  e s t  & ce t  égard t o u t  auss i  i n t é r e s s a n t  d 'ana lyser  
i l e s  temps de ' f l o i s i r s ' l  que l e s  3iemps de travS2.x. Alors que l e s  

premiers témoignent de l a  mise en comnm d'un c a p i t a l  de fo rce  de 
t r a v a i l  par  l a  f ami l l e  r e s t r e i n t e  (hommes, fermes, enfants)  9 l e s  
l o i s i r s  maintiennent l a  soc ié td  des  hormnes 8. l I 6 c a r t  des exigences 



-1 6-. 

nouvelles. 11s s igna len t  que l e  f a i t  l ignager  e t  v i l l a g e o i s  à 
besoin pour  s e  reproduire  de conserver des d i f fé rences  en t r e  
l'homme e t  l a  femme; ce l les -c i  ne s e  nianifestant p lus  auss i  dis-  
tinctement qu 'autre  f o i s  dans l e  t r a v a i l ,  doivent s 'exprimer Pour 
l ' e s s e n t i e l  en dehors de l a  production. 

Dans ce t e x t e  deux niveaux d'analyse ont é t é  appréhendés 
a p p a r m e n t  confondus. I1 e s t  bon, pour f i n i r  de rappeler  ce qUi 
fonde l e u r  I'distingol'. I l  a été question d'une p a r t  de l a  femme 
en t a n t  que pr inc ipe  s t r u c t u r a n t ,  c ' e s t  k d i r e  en t a n t  qu'ope"- 
t r i c e  de groupes e t  de réseaux e t  ceci  dans l e  cadre d'une organi- 
s a t i o n  soc ia l e  & dominante l ' pa t r i l l ,  d ' a u t r e  p a r t  de l a  f e m e  au 
s e i n  des rappor t s  de production e t  p lus  généralement au s e i n  des 
a c t i v i t é s  socio-économiques. I1 va de s o i  qu'on ne peut passer  
mécaniquement d'un plan B l ' a u t r e .  Un t e l  p r o j e t  ne peut s ' envisa-  
ger  que si p lus i eu r s  systèmes de parent6 sont comparés en fonc t ion  
pr6cisement de l a  place qu'occupent l'homme e t  l a  femme au s e i n  
des rappor t s  sociaux de production. Les sev le s  données l o c a l e s  
que j t a i  pu r e c u e i l l i r  r6velent  que l e s  formes I ~ p a t r i "  ( f i l i a t ion ,  
chasse, guerre)  véhiculent l e s  not ions de violence,  s c i s s i o n s 9  r a p t  
e t  c. . alors que l e s  éléments ~~matr í"  ( a l l i a n c e  parenté  complémen- 
t a i r e  , a c t i v i t é s  ag r i co le s  e t c . )  s i g n i f i e n t  p a r t i -  
c ipa t ion ,  rapprochement, s o l i d a r i t é ,  il y a donc une s ingu l i è re  
opposi t ion de pra t ique  e t  de sens e t  alors même que l a  femme e s t  
exclue des a c t i v i t é s  non-agricoles, a c t i v i t é s  dont l e s  i n s t i t u -  
t i o n s  a t t e s t e n t  l a  domination on l ' y  retrouve vomme principe Cé@- 
l a t e m .  C'est c e t t e  correspondance 1& qui f a i t  problème mais q u ' i l  
f a u t  a f f r o n t e r  si l ' o n  veut s ' i n t é r r o g e r  stir la production e t  l a  
reproduction de l a  s o c i é t é  b6té. Je ne prétendjpas  pour l e  moment 
avoir r6so lu  l a  question, mais l ' é v o l u t i o n  de c e t t e  s o c i é t é  par  l e  
détour de l'économie de planta?cion me parait  r e v e l a t r i c e  de 1 I i m -  

portance de l a  pos i t i on  de l a  femme. 
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En e f f e t  a lors  mgme que l e s  a c t i v i t é s  cynégétiques e t  
guer r iè res  d ispara issent ;  l a  v i e  quot id ieme s 'o rganise  autour d-e 
l a  f a n i l l e  r e s t r e i n t e ,  m a i s  également autour de groupes p lus  

par  un discriminant maternel,  Ainsi le v i l l a g e  oÙ j e  t r a v a i l l e  e t  
qui s ' e s t  l e  premiey po r t é  vo lonta i re  pour l a  r i z i c u l t u r e  i r r i g u é e  
a su s e  donner un groupement dont l a  strrrc%ure re lève  l a  présence 
de deux noyolrossov-yoko 

l a r g e s  ( i n f é r i e u r s  cependant du g-igbe) dont l e s  nienlbres sont liés 

Dans un au t r e  v i l l a g e  i n t é r e s s e  lui auss i  par  c e t t e  nou- 
v e l l e  cu l tu re ,  oÙ j e  v iens  d ' e n t m e r  une seconde enquête, ce sont 
l à  encore l e s  groupes t rad i t ionnelk  (lé%) qui organisent l e  
groupement des  r i z i c u l t o w s :  quatre p e t i t e s  coopératives se  sont  I const i tuées  sur l a  base de c;u-r:!,,Lre matr ic lans ,  

Que peu-%-on conclure de 'sels phénomhes? D'abord que l e s  
groupes opérat ionels  en matière  d ' innovation a.gricole sont des 

(assoc ia%ions  qui court-cicui tent  I l u n i t é  du gr igbé,  ensui te  que 
ces groupes o n t  é t é  rep;..oduits selectivement ,moins parce q u ' i l s  1 

présentant l a  s o l i d i t é  dlun ves t ige  ancien, qui pa rcequ ' i l s  sont 
ad6quats à l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e ?  o h  l e s  n e c e s s i t é s  agr ico les  
exigent ce r t a ines  formes d.e s o l i d a r i t é ,  I1 y a là $i mon sens plus 
production qile reproduc+ion, 11 f a u t  par  a i l l e u r s  cons ta te r  que l e  
"rapprodhement" des hommes en fonc t ion  d s m e  mhre (rapprochement 
qui ne vaut que par opposit ion à l a  d i s p a r i t i o n  du grigbé en t a n t  
que groupe de chasse) cs-t; con%emporain d e  l e u r  rapprochement 
d'avec l e u r  femme au s e i n  du proces de production, Autrement d i t ,  

l lru?tréé des hommesdans l ' a g r i c u l t u r e  semble i n d u i r e  deux Douve- 
ments contradictoipes  q17-i s qappliquentt; à deux niveaux d i f f é r e n t s  d' 
D'une pa r t  l a  Tenconrk;e d.u congLi-nLeLde l T e ~ ~ u s e  SUT unemême 
t e r r a i n  productif  n ' a j a s  d6bouché sur une r e d i s t r i b u t i o n  dea 
pouvoirs , le  contrôle  omnipotent de l'homme e s t  r e s t é  globalement 
l e  mêiiie, c ' e s t  pourquoi, a l o r s  qu'on avait pu c r o i r e  à Z'Qmergence 
de l a  f ami l l e  r e s t r e i n t e  come u n i t é  fondamentale, on a s s i s t e  
plutÔt à des tendances à l tdclatement  : -y. l e  raEprochement ---. de l ' h s -  
me e% de l a  femme dans le domaine de le" sroduct ion e n t m i n e  II p a x -  -- 
doxalement l a  p@caritQ du lien c o 2 W a 2 ,  -- D'autre  p a r t  l e  grigb6 

ayant perdu se s  a s s i s e s  m a t é r i e l l e s  ( I )  ce sont des un i t é s  p lus  
r e s t r e i n t e s  qui assurent l a  dynamique agr ico le  des v i l l a g e o i s ,  

I 

I. 

I-- - 

_ Y I _  --.--.-u- 

(1) I1 r e s t e  cepen&" m e  un i t6  po l i t i que  e t  ideologique 
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Par conséquent, ce sont dans les deux cas les 
activités agricoles et en particulier l'economie de plan- 
tation, qui en remplaçant le vide provoqué par la dispa- 
rition des anciennes activit6s de chasse et de guerre, 
ont induit des déplacements internes de la structure 
soeiale, ces dhplacements posent bien qu'en des termes 
très différents (l'un reste 8. l'usage des hommes, alors 
que le second pose le problème de leur pouvoir), la. 
question de la. position respective de l'homme et de la 
femme a.u sein de cette structure. 11-y a h la fois 
perpétuation de pouvoir des hommes, qui se manifeste au 
niveau de la politique et de l'idéologie comme à celui 
du contrôle des produits et mise en question de c e  pouvoir 
dont la. manifesta.tion nous e s t  doime d'un côté par 
l'éclatement de l'unité lignagère, de l'autre par 
1 I insta.bilit6 dk? lien ma.trimonia.1. 
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