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Dans ce cas, il se mariera beaucoup plus tard. 
Nous avons calculé I’âge moyen au premier 

mariage en fonction de l’année du mariage 
(tableau 8), ceci pour tenter d’echapper en partie au 
biais induit dans les tableaux 5 et 7. L’fige des épou- 
ses semble chaque année un peu plus avancé que 
l’année précédente, mais l’&e des hommes est & peu 
près stable, autour de 24 ans. Ce résultat semble 
coïncider avec notre hypothbse : l’fige au premier 
mariage, chez les hommes, a décru très rapidement, 
au moment de la christianisation, sans doute du fait 
de la destabilistiti-on de I’agoritb coutumière. Depuis . 
il semble se stabiliser. Les rtsultats de J.-L. R a h  
concernant l’âge au premier mariage de la popula- 
tion masculine vont, eux aussi, dans le sens d’une 
stabilisation, plus que d’une diminution. 

TABLEAU 8. - Age moyen au premier marÌage en 
fonction de l’amt&e du mariage 

1 Année de mariage I Femmes I Hommes .I 

1963 A I967 19’4 24,1 , 

1968 & 1972 20 23,l 
1973 à 1977 20’3 24’6 
1978 à 1982 22’1 24,9 

o ’ 
. .  . ,  

. .  

LA CIRCULATION DES FEMMES. 

L’habitat, comme nous l’avons dit, est virilocal, 
c’est-&dire que chaque femme quitte, le jour de son 
manage, son hameau natal pour aller vivre dans une 
nouvelle maison construite par son dpoux dans son 
propre village. A la mort de son mari, l’épouse reve- 
nait au village hatal en emmenant avec elle ses 
enfants de sexe féminin. En principe, les enfants de 
sexe masculin restaient dans le village de leur p&re. 
Mais ils pouwient, a I’âge adulte, choisir de reve- 
nir au village de kti ère. Sans entrer dans les 
rkgles complexes de l’alliance, disons simplement 
qu’un homme dait épouser une femme selon les lois 
suivantes ‘2. 

1. - L’homme porte un nom tabi ou bule donné 
à Ia naissance selon son groupe d’appartenance 
(moitié A ow. moitié B) (voir figure 5). Les femmes 
portent les nops  de mabon ou matan. Un homme 
d’une moitié 6pouse les mabon et les tabi épousent 
les matan. La transmissiön du nom est matrilinéaire, 
c’est-à-dire que les filles d’une matan seront matan 
et ses fils bule. Les hpma disent que la transmis- 
sion est patrilinéaire puisque, dans les mariages irré2 
guliers, les enfants portent le nom que leur aurait 
donné leur mère, si elle avait été de la moitié atten- 
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* FIG. 5 .  - Le mariage normal 

Lto plus Jeunes les alriCa I 

FIG. 5 bis, - Le nom d a  en&hts dans le mariage 
irrkgulier 

due (voir figure 5 bis). Si les enfafits sont nombreux 
les parents donnent aux derniers d’entre eux les 
noms de I? moitié à laquelle leur mère réelle 
appartient. 

2. - Un homme épouse souvent une fille issue , 

de la même famille. Ce doit être une fille que le 
garçon appelle wawa et qui appartient au groupe des 
sœurs de son pkre et de leurs filles et petites-filles. 
‘Mais les deux fiancés ne doivent pas &re reliés par 
un ancêtre trop proche (en général, ils doivent être 
séparés par deux ou trois gén&ztions, dit-on). Les 
gens généalogiquement liés occupent en général les 
mêmes villages, c’est-&-dire les mêmes territoires. 

3. - Enfin, si un village a donnt une fille à un 
autre, ce dernier doit lui rendte une aÚtre fille, un 
jour ou l’autre. 

Ces règles de base étant connues, nous avons 
essayé de dggager statistiquement des groupes 
d’alliances vinageois, avant d’étudíer sur les généa- 
logies les groupes d’alliances familiaux. Les données 
ont pu être obtenues à partir du même fichier cons- 
titue en dkpouillant les archives paroissiales. La 
matrice obtenue est donnte en figure 6. Elles mon- 
trent trois groupes d’alliance. principaux. 

le groupe LalworVLesilrbe~AIiak auquel se rat- 
tachent Ilambre et Lengalí. 

Ce groupe correspond aux descendants du groupe 
linguistique sowa aujourd’hui assimilé au Apma. 
Lalwori est un gros village, auquel nous avons assi- . .  

12. Nous exposons 18 les règles matrimoniales telles qu’elles sont énoncées par les Apma eux-mêmes. Au VU des 
premiers résul!ats obtenus en analysant les généalogies, il semble que la r t a l i ~  des faits soit un peu diffhrente de ce 
que les discours annoncent. . , I  



b 

nile plusieurs petites localit6s. Hommes et femmes 
se marient ehtre eux, au sein du mzme village. C'cst 
ce que prkfkrent les femmes qui restent ainsi p r b  
de leur famille natafe. Leguru est un petit village 
issu de kliak. Mak il prefere aujourd'hui se marier Levetnanbd - Lihiwk 

c) Enfin le gro de l'Est, assez isolé se marie 
sur place. DE! t6Ute façon les familles qui ont colo- 
nisé la &e Esr sont issues du plateau selon la cor- 
respondance suivante : 

Lesiube. Quant a Lalba, -aitre village issu de 
IC, il pri$f&re se marier vers Lalwari'. En fail il 

y a quelque ann& les enfants d'une famille d'Mak 
Orts successivement. Ces decks ont été attri- 

ni ,,- Lemalda 
rr-) Lewàwa 

Da alliances se d e n t  donc aussi entre les 
de l'Est 

nge des femmes en 
plusieurs groupes de parinté' ne semblent pas av 
subi- de modificatibn. notahle lors de la christianisa- 
lien et ratefit; aujourd'hui etlcore, une pratique 
cbutum&re tres vivam. Nous cherchons toutefois A 

un poison enterrt dans le sol. La fm 
ors vers Lalba et ne se marie gu8re' 

graphiquement Cloigne d'&i& se 
, dans cette région. Quelques mn6cs 

aupartivant un homme, vivant près de Ilambre, est 
venu se marier i?i Aliak, nouant ainsi de nouvelles 
relations matrimonides avec cette région. Enfin Len- 
gali, originellement lié il un groupe du cenrre, sem- 

oir si ce reseau d'alliance est rest6 stable ou bien 
si au contraire il s'est élargì ou rétréci. 

aujourd'hui vouloir bh?nger quelque 
rimoniales ayer: les Lesiube. 

' @ Le groupe du centre est beaucqup p o- La petite perte d'influence des hauts gradis 

ut les jeunes chrétiens 
nfwrmsttions, se sont 

s honimes ont di3 pas. 
anisation, de la puly- 

nbok - rz5uni;sent des gen's gam l'@e du mariage s'est 
tow de 24 ans, avec 

alliances avec le groupe des toutefoik une certaifie diversité des strategies 
individuelles. 

Pardlihnent, d e  &constances historique tdle la 
Seconde Guerre mondiale d'une part, et la scolari- 
sation missionnaire.d'autre part, ,ont permis aux jeu- 

&&ne. I1 réunit en fait tous les villages du plateau 

N h m o i n s  nous pouvons individualiser 

Bulak et Ila. A l'ihdrieur de ce groupe, Maorep se 
avec Salwol et les femmes d'Bnbok, gros vil- 

e groupe Tansip, Nokovel, Lewawa est cons- 
de locaiités qui s'intwxna- i ihnCes avec Enbok et 

* 

marient surtout sur place, 

i 



MISCELLANBES 

opportunité de choix pour echapper à la dure vie 
coutumière de l’île. Celles qui échouent retournent 
au village et sont mariées dans les années qui sui- 
vent, en général vers 20-21 ans. Celles qui réussis- 
sent leurs examens partent à Port-Vila poursuivre 
des études aussi loin que leur permettent leurs capa- 
cités et leur famille. Elles se marient légèrement plus 

Dans la région de Melsisi l’idéologie chrétienne a 
sans doute donné i% la femme une dimension diffé- 
rente de celle qu’elle avait autrefois. L’homme se 
mane pour avoir des enfants et la première naissance 
survient le plus souvent dans les douze mois qui sui- 
vent le, mariage. Toutefois, quand il faut prendre 
femme les anciennes stratégies demeurent et le 
mariage coutumier au cours duquel on échange nat- 
tes et cochons reste le mariage principal. Les 
cochons m’a-t-on dit sont (( la ,corde qui relie les 
hommes entre eux et de laquelle doivent naître les 
enfants d’un couple. )) Et si, quand on choisit son 
futur conjoint, (( on regarde avant tout la famille n, 
comme on me le-dit à plusieurs reprises, on obéit 
surtou~ aux lois des échanges, et des ‘alliances tra- 
ditionnelles entre viIlages, dont la femme est l’élé- 
ment mobile. L’organisation sociale paraît basée sur 
,les relatiom z[’alliance plus pue sur les relations de 
filiation qui se redétermine, avec beaucoup de flexi- 
bilité, i chaque échange entre groupes. 
, Par ailleurs, de nouvelles stratégies semblent se 
dessiner depuis l’indépendance. Les filles scolarisées 
se marien,t ,encore plus tard mais les filles des villa- 
ges, dans un désir d’émancipation, ont tendance à 
se marier plus jeunes, légalisant parfois des unions 
clandestines dont les fruits sont devenus par trop 
visibles ! Nous assistons donc, dans les années 80 à 
un,e nouvelle période de changements culturels, OP 
ce sont les femmes cette fois-ci qui tentent de maî- 
triser leur propre mariage. Les hommes quant $ eux 
tentent de prendre (( la femme de leur choix D, c’est- 
à*dire de passer outre, cette fois, aux règles établies 
du réseau d’échanges. CeluiLci était marqué jusqu’à 
présent d’une très forte endogamie de village, mais 
maintenant entre l a  couples une distance généalo- 
gique <( minimum B ~ .  Les nouveaux mariages ris- 
quent de ne plus respecter cette distance, les jeunes 

, se .mariant n’importe od, c’est-à-dire trop près )) 

Nous espérons avair montré ie contexte sociocul- 
turel dans lequel on doh replacer les résultats obte- 

survenues dans l’lge 
premier mariage. Nous ne cherchons pas pour 
tant à expliquer ces résultats par les seules don- 

nées ethnographiques, mais plut6t & les coupler g 
d’autres faits sociocultutels, 
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13. La distance généalogique minimum dont on parle 
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L’absence d’état civil, la comptabilisation du 
temps différente, la non-pertinence relative de I’âge 
individuel ont dû rendre difficile, voire impossible 
la maîtrise de I’âge au premier mariage par les 
Apma eux-mêmes. Par contre, ils avaient PIUS de 
facilité pour manipuler leur reproduction, c’est-à-dire 
le nombre de leurs enfants. Mais à quel impératif 
cette manipulation rkpondait-elle ? A des ntcessités 
d’ordre démographique (taille optimum d’un groupe 
qui doit se reproduire et subsister aussi sur un 
écosystème insulaire) ou 21 de’s nécessités d’échanges 
et d’alliances internes OU externes au groupe ? 
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SUMMARY 

This paper endeavours to analyse the changes 
occurring in matrimonial policies in Central Pente- 
cost (Vanuatu) over the last fifty years through the 
combination of data collected through the ethnogra- 
phic survey and the quantitative results of popula- 
tion census. With respect to the male population, 
the trend shows a definite drap in the mhrrying age, 
dating back to the forties until today. Through 
christianisation, the younger men have gradually 
been trying to manage their own marriages, thereby 
evading in this respect the strongly custom domi- 
nated practices, On the other side, however, women 
with access to education are now marrying at  a later 
date. Marrying ages mays have changed, but the 
matchmaking process laid down by custom, in which 
the man may select his wife. remains unaltered, as 
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strict and inflexible as ever. 
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