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En Afrique subsaharienne, la famille se laisse aisément appréhender dans ses 
permanences : à bien des points de vue, elle paraît résister aux modèles d’évolu- 
tion qui ont fait leurs preuves sur les autres continents ou, du moins, elle tarde à 
s’y plier. Ainsi, les ménages y sont d’une taille plus importante et d’une structure 
plus complexe qu’ailleurs et, bien loin de se rapprocher du modèle nucléaire, ils 
tendent à s’élargir encore davantage [Locoh, 1988 a, 1988 b, 1988 c ; Pilon, Vigni- 
kin, 19961. La polygamie ne paraît pas régresser, sauf peut-être dans certains 
groupes urbains mais c’est pour y revêtir de  nouvelles formes [Clignet, 1987 ; 
Lacombe, 1983 ; Lesthaeghe er diz!, 1989, Wa Karanja, 1987, 19941. Le mariage, 
même s’il commence à reculer [Lesthaeghe er d i ,  1989 ; van de Walle, 19961, y 
reste le plus précoce du monde et le cadre incontournable de la vie féconde des 
femmes [United Nations, 1988, 1989, 19901. La circulation des enfants au sein de 
la famille élargie, qui permet de gérer plus facilement les coûts de la reproduction 
en assurant leur prise en charge au sein d’un réseau relationnel plus large que la 
cellule nucléaire, reste répandue [Antoine, Guillaume, 1986 ; Isiugo-Abanihe, 
1994 a ; Page, 19891. Les solidarités familiales ont d’ailleurs largement été mises à 
contribution pour gérer la crise économique que connaît le continent depuis une 
dizaine d’années [Antoine etahi, 1995 ; Coussy, Vallin, 1996 ; Locoh etahi, 19931. 
Enfin, malgré l’explosion démographique due à la baisse de la mortalité, ce n’est 
que tout récemment que la fécondité a commencé à baisser dans certains pays de 
l’Afrique australe et orientale [Cleland er a h ,  1994 ; Cohen, 1996 ; Hertrich, 
Locoh, 1996 ; Locoh, Hertrich, 1994 ; Locoh, Malidessi, 19961. 

Cependant, ces contrastes avec les situations observées ailleurs et les évolu- 
tions (ou les rythmes d’évolution) attendues ne sont pas synonymes d’inertie. La 
persistance des formes existantes exprime leur capacité d’adaptation mais ne 
signifie pas qu’elles ne changent pas dans leurs fondements. Ainsi, le maintien 
d’unités résidentielles Clargies peut aller de pair avec des changenients dans les 
rôles qu’y occupent les différents membres et voiler une transformation des rap- 
ports entre générations et  entre conjoints [Vimard, 1993 ; Pilon et ahï, 19971. La 
circulation des enfants change de nature et ne se prête plus toujours aux mêmes 
finalités [Pilon, Vignikin, 19961. Le mariage peut échapper aux contrôles lignagers 
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et devenir une assise au partenariat conjugal sans que le régime de nuptialité pré- 
coce et universel en soit forcément altéré. Les facteurs d’une remise e n  question 
du régime de fécondité traditionnel sont d’ailleurs probablement en train d’émer- 
ger de ces dynamiques familiales où la place des individus se redéfinit et où un 
espace de décision au niveau conjugal est peut-être en train de se constituer. 

Par-delà les permanences, ces changements (même s’ils semblent parfois bien 
timides) méritent d’être identifiés et analysés si l’on veut être à même de com- 
prendre les mécanismes des transitions démographiques et familiales. C’est le 
parti qui a été pris dans la recherche réalisée chez les Bwa du htlali, population 
que les indicateurs socioéconomiques situent pourtant parmi les plus tradition- 
nelles. Je mettrai l’accent, dans cet article *, sur les pratiques matrimoniales : elles 
sont fondamentales dans la reproduction des systèmes familiaux africains. 

Ainsi, le mariage traditionnel participe pleinement à la subordination des indi- 
vidus aux logiques communautaires : l’entrée en  union des femmes, à un âge 
jeune et conformément aux décisions lignagères, prévient la définition d’un projet 
de vie personnel. Pour les hommes (qui se marient généralement plus tardive- 
ment), la contrainte des prestations matrimoniales et l’impossibilité d’accéder à 
l’autonomie économique en état de célibat sont d’autres facteurs qui manifestent 
leur dépendance à l’égard du groupe familial [Meillassoux, 19821. Dans le même 
temps, les contrôles lignagers sur la formation des unions entravent également le 
développement d’un espace de concertation conjugale et contribuent à contenir 
l’unité conjugale dans sa fonction, instrumentale, d e  procréation : quand les 
unions résultent de stratégies d’alliance communautaires et se concluent au terme 
de procédures longues et fortement codifiées, les couples ne se forment ni ne se 
définissent en fonction d’un projet construit et partagé par les deux intéressés. 

Cette situation initialement défavorable à un investissement relationnel sur le 
plan conjugal se trouve souvent confortée 2 par le faible appariement des conjoints 
(notamment un écart d’âges important) e t  l’option polygamique. Par contraste, les 
changements qui s’opèrent dans la constitution et la dynamique des couples donnent 
des Cléments de réponse sur l’affirmation d’un mouvement d’émancipation indivi- 
duelle face aux autorités familiales et sur l’existence d’un mouvement de  construc- 
tion conjugale. C’est en fonction de ces deux questions que I’âge au mariage, les 
modalités de formation des couples, la mobilité matrimoniale et la polygamie seront 
successivement analysées. Au préalable, la population étudiée et les informations 
matrimoniales collectées par l’enquête seront brièvement présentées. 

Une population plutôt <( traditionnelle )) 
La population étudiée se  situe dans le cercle de Tominian, à la limite nord- 

ouest de l’aire ethnique des Bwa, au sud-est du hdali, à 450 kilomètres environ de 

1. On pourra se reporter à nia thkse [Hertrich, 19941 et à l’ouvrage qui en a C r i  tir6 [Hertrich, 19961 pour 
des analyses sur d’autres thSmes (la dynamique dCniographique, le groupe domestique ... ) et d’autres dive- 
loppenients sur les pratiques matrimoniales. 
2. Avec de nombreuses autres pratiques sociales : l’insertion du couple dans une uniti domestique Cten- 
due, une division stricte du travail entre les sexes, la preservation de I’identite familiale propre 2 chacun des 
conjoints, l’insertion et la prise en charge des enfants au sein d’une coniniunauti familiale Clargie ... 



Vers la construction d’un espace conjugal (Bwa, Mali) 125 

Bamako. Les villes les plus proches (San et Tominian) se trouvent à une trentaine 
de kilomètres des villages et sont accessibles par des chemins de terre. 

I1 n’y a pas eu, pour l’instant, de réel processus de développement socioécono- 
mique sur place : la scolarisation est marginale 3, les cultures de rente sont peu 
importantes, le commerce peu développé et l’économie reste dominée par l’agri- 
culture vivrière, principalement orientée vers l’autosubsistance et fondée sur un 
mode de production familial. Dans un Mali islamisé à plus de 90 % [Traore et ah?, 
19891, les Bwa sont cependant restés hermétiques à l’islam mais ils se sont, en 
partie, ouverts au christianisme (la moitié environ de la population étudiée y 
adhère). 

La vie familiale se  déroule dans des groupes domestiques de taille relative- 
ment importante et souvent de structure étendue : six individus sur dix font par- 
tie d’une unité comptant au moins dix membres, et plus de  la moitié de la 
population appartient à des unités polynucléaires (figure 1). Les unités écono- 
miques familiales dont la composition ne dépasse pas la cellule nucléaire de leur 
responsable regroupent à peine le quart des résidents. Ces caractéristiques, obser- 
vées au recensement local de 1988, sont tout à fait comparables à celles du recen- 
sement national de 1976 : aucun mouvement de nucléarisation ne s’est opéré dans 
les contours de l’unité économique familiale au cours de cette douzaine d’années. 

Fig, I - mpartitioa des i d i d t d s  selon la structure de leur groiipe domesfÌque 
aux receiisemexfs de 1976 &de 1988 

Source : Hertrich. 1996. 

La fécondité ne marque aucun fléchissement et se maintient à un niveau très 
élevé : au terme de leur vie féconde, les femmes ont mis huit enfants au monde 
en moyenne et les hommes neuf. La contraception moderne n’est pas pratiquée 
et peu connue, e t  les individus ne manifestent pas encore la volonté d’intervenir 
sur leur descendance. La fécondité n’est restreinte que par des mécanismes de 
régulation traditionnels, en particulier l’aménorrhée post-partum liée à l’allaite- 
ment. Aucun signe, sur le plan des déterminants proches, ne permet de préjuger 
d’une baisse prochaine de la fécondité. 

3. Le taux de scolarisation primaire est inferieur à 10 %. 
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La transition démographique a cependant débuté dans cette population. Des 
progrès sanitaires considérables ont été réalisés depuis les années cinquante : la 
mortalité avant 5 ans (qui emporte aujourd’hui un enfant sur cinq) a été divisée 
par deux. Ce recul de la mortalité, sans remise en question des comportements de 
fécondité, a généré une croissance naturelle très importante (3,2 96 par an sur la 
période 1976-1988) qui, sans changement, doublerait la population en  l’espace 
d’une vingtaine d’années. L‘essor des migrations corrige cependant en partie ce 
potentiel d’accroissement naturel 4. I1 contribue aussi à une redéfinition des bio- 
graphies des hommes des jeunes générations dont le passage à l’âge adulte com- 
prend dorénavant au moins un séjour de travail en ville 5. Ce développement de la 
mobilité modifie aussi l’expérience de la vie familiale (vécu sur un mode plus 
séquentiel) e t  sensibilise les individus, en les confrontant avec d’autres milieux 
socioculturels, à de nouveaux types de comportements. 

Les conditions d e  l’enquête 
La question matrimoniale a principalement été abordée au travers d’une 

enquête biographique menée (exhaustivement) dans deux villages - Sirao et 
Kwara - d’environ 600 habitants chacun. L‘enquête a été réalisée en 1987-1989, 
pour les hommes et les femmes résidents ainsi que pour les hommes émigrés 
appartenant aux lignages représentés. Pour appréhender les conditions de forma- 
tion des couples, l’historique des unions a été enrichi, dans un village (Kwara), par 
une saisie détaillée des procédures précédant les mariages conclus avec une 
femme célibataire 6. Pour être à même d’identifier les réaménagements dans la 
formation des couples, j’ai renoncé à l’utilisation de catégories prédéfinies, distin- 
guant par exemple les <c mariages coutumiers )) et les c( unions consensuelles 7 )), 
pour recueillir des informations sur les différentes étapes et composantes des pro- 
cessus matrimoniaux. 

Le questionnaire a ainsi retenu des informations sur : 
- la décision de I’union, abordée par des questions sur l’initiative de l’union et 

l’accord formel de la famille de la fille ; 
- les presfntions engagées, de type traditionnel (travaux agricoles dans les 

champs des parents de la fille, remise de grains) et moderne (remise d’argent sous 
forme directe, ou indirecte, par l’achat, au prix fort, de bière de  mil, aux parents 
de la fille) ; 

4. La migration nette, de -0,6 % par an sur la période 1976-88, ramhe le taux d’accroissement global à 
2,6 5% par an. 
5. Deux tiers des honimes âgés de 25-29 ansà I’enquEte avaient réalisé une migration de travail avant 25 ans 
alors qu’on n’en compte aucun parmi les gCnCrations âgées de 65 ans et plus. Sur dix hommes, neuf ont dCjà 
résidé hors de l’aire ethnique des Bwa chez les 25-29 ans contre cinq seulement parmi les 65 ans et plus. 
6. Les remariages féminins relkvent davantage de l’initiative des intéressés et  ne font pas l’objet de sanc- 
tion sociale ; ils ont donc principalement été caracdrisés du point de \we CvCnenientiel par I’enquEte. 
7. Ce que font pourtant la plupart des enquetes qui saisissent le type d’union [voir, par exemple, 
DonadjC, 1992 ; Locoh, 1991 ; United Nations, 1988 ; van de Walle, 1968, 1971 ; Quesnel, \‘iniard, 19881. 
A nia connaissance, deux dimographes ont abordé la question des formes d’union à partir d’un enregistre- 
ment tenant compte des pratiques locales : Isiugo-Abanihe [1987, 1994 b, 19951 et Pilon [1994]. Une tenta- 
tive d’enregistrement de certaines Ctapes des processus matrimoniaux a par ailleurs été faite dans I’enquEte 
EhlF de Côte-d’Ivoire [van de Walle, hleekers, 1994 ; hleekers, 19921. 
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- les tnédiateurs : identité de la personne servant d’intermédiaire entre les 
deux familles et identité de la personne à qui la fille est confiée dans la période 
transitoire (dite de (( déposition n) qui précède l’union ; 
- les fenqoralifés du processus : durées du processus, des travaux agricoles, de 

la déposition ; 
- la sairction sociale de l’~cnion : fête du mariage au village, mariage légal, 

mariage religieux. 
Ces informations s’ajoutent aux variables événementielles e t  aux caractéris- 

tiques des conjoints, enregistrées pour tous les mariages : rang de l’union, situa- 
tion matrimoniale au moment du mariage, religion au moment de l’union, nombre 
d’épouses de l’homme au début de l’union, issue de l’union, date du mariage et 
de la rupture. Pour l’entretien, l’enquêté était invité à se rendre dans ma case per- 
sonnelle, ce qui permettait de  prévenir les dérangements et sollicitations exté- 
rieurs, de signifier la discrétion des informations recueillies tout en favorisant une 
relation de confiance. . 

Câge au premier mariage 
Parmi les changements familiaux attendus au cours de la transition démogra- 

phique, le recul de la nuptialité féminine occupe une place importante : une dimi- 
nution de la durée de vie passée en  union (dénommée transition iizalfhsietine 8) par 
les femmes serait le premier facteur de baisse de la fécondité avant la limitation 
des naissances dans le mariage (tramition néo-malf~z(sie~z1re). Malgré des exceptions 
(notamment en Amérique latine), ce processus en deux temps a été vérifié dans la 
plupart des pays qui ont connu une transition de la fécondité [Chesnais, 1986 ; 
Tabutin, 19951. I1 semble également amorcé, en Afrique, une tendance à la hausse 
de l’âge au premier mariage des femmes se dessinant dans un certain nombre de 
pays [Lesthaeghe etalii, 1989 ; van de Walle, 1996 ; Westoff, 19921. Bien évidem- 
ment, une telle tendance ne rend pas seulement compte d’un mode de régulation 
démographique, il révèle aussi une évolution du statut des femmes (développe- 
ment de la scolarisation, du travail féminin à l’extérieur, etc.) et la reconnaissance 
d’un espace de vie féminin qui n’est plus seulement dévolu à la procréation 
[Jelin, 19921. 

Dans les villages étudiés, aucune transition malthusienne n’est engagée. Eâge 
moyen au premier mariage des femmes varie autour de 18 ans sans marquer de 
tendance à la hausse et le célibat définitif reste exceptionnel (figure 2) : dès 
25 ans, la quasi-totalité des femmes sont mariées. I1 est vrai que les moteurs d’une 
augmentation de I’âge au mariage des femmes ne sont pas présents : la scolarisa- 
tion féminine est quasi inexistante et les migrations des jeunes filles, qui pour- 
raient également contribuer à un report des unions, commencent à peine à 
apparaître. Les ruptures d’union n’ont, quant à elles, qu’un impact très faible sur 
la durée de vie féconde passée en couple. Bien qu’ils soient fréquents e t  en aug- 
mentation (cf. iy5ra), les divorces se soldent presque toujours par un remariage. 

8. 
sait le mariage tardif et le cilibat difinirif pour freiner la croissance diniographique. 

D’aprts la terminologie de Ansley Coale [1967, 19741 et en riférence à Thomas hlalthus qui priconi- 
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Bien souvent (quatre fois sur dix), les deux événements coïncident (le divorce 
étant alors signifié par le déménagement de la femme auprès d’un nouveau 
conjoint), sinon ils se suivent dans d’assez brefs délais : trois ans après la rupture, 
5 % seulement des femmes divorcées ne se sont pas remariées. Les situations 
hors union ne perdurent pas davantage en cas de veuvage pour les femmes d’âges 
féconds 9, la coutume du Iévirat (héritage d’une veuve par le  frère de son époux) 
contribuant alors au remariage des veuves. Au total, la ponction opérée par les 
désunions représente seulement 2 à 3 % de  la durée de vie féconde écoulée 
depuis le premier mariage et 10 à 15 % de la durée de vie féconde 10 (figure 2). 

Fig. 2 - Itidicatem de wupt~u~~téptniiijlre : âge mojeii nu pretnier mariage, 
propartiau de cdibatuires h 25 atis etpraportion de la durée de uiepcotdepassée en iririati 

Des changements s’opèrent en revanche du côté des hommes, mais dans le 
sens d’un rajeunissement du premier mariage (figure 3) : I’âge moyen à la pre- 
mière union a baissé de plus de deux ans entre les groupes extrêmes (il était de 
23,6 ans chez les hommes de  65 ans et plus à l’enquête et sera vraisemblablement 
de l’ordre de 21 ans pour les générations âgées de 20-24 ans 11). Le célibat défini- 
tif n’a pas évolué : chez les hommes comme chez les femmes, il est tout à fait 
marginal 12. La rupture de tendance associée à l’âge au mariage relativement élevé 

9. En revanche, le remariage perd son caractère systiniatique pour les fenimes plus âgees qui, bien sou- 
vent, s’installent alors auprès d’un de leurs enfants. Ainsi, 70 % des feninies devenues vcuves à partir de 
40 ans ne sont pas reniarites au bout de trois ans contre 5 % des feninies devenues veuves avant 40 ans. 
10. Les valeurs plus importantes correspondant aux générations récentes ne traduisent pas une évolution 
niais simplement le poids, encore important, que représente, à ces jeunes Bges, la durée de celibar dans la 
période de vie féconde. 
11. Ce rajeunissement n’est pas imputable à la sélection opérée sur les seuls rtsidents : une analyse Clargie 
aux Cmigrés confirme le rajeunissement du calendrier de la primo-nuptialid masculine [Hertrich, 19961. 
12. Deus célibataires ont éti  recensés parmi les 180 personnes enqueties âgées de 25 ans et  plus. 
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des hommes âgés de 35 à 39 ans traduit la perturbation générée par la sécheresse 
de  1973-1974 sur l'itinéraire matrimonial des générations alors en âge de conclure 
leur premier mariage. Cette perturbation s'exprime dans toutes les composantes 
de  la pratique matrimoniale 13 de ces générations et  il conviendra donc d'en faire 
abstraction pour apprécier les tendances lourdes du mariage. 

. 

Fig, 3 - Primo-nuptialtlselo fi le sexe et le groupe d'ûges à /"quête : 
ûge mojw au premier mariage, écart d'ûges au pmmier mariage etitre les sexes 

et proportioti de premiers mariages co~iclus avec des célibataires 

Âge tnojw au premier mariage (et2 amées) 
2 5 1 ,  , , , , , , , , I 
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Pour singulière qu'elle apparaisse 
face au schéma attendu d'un recul de 
la nuptialité, une telle tendance n'est 
cependant pas inédite dans l'histoire 
démographique des populations en  
transition. Une hausse pré-transition- 
nelle de  la nuptialité féminine s'est 
produite dans différentes populations 
qui connaissaient un modèle de  
mariage tardif ou semi-tardif. Ce fut le 
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Écart gâges au premier mariage (et2 amées) 
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Âge à Ilenquête 

Enquête biographique : Sirao et Kwara. - 
cas en Angleterre quand, avec l'industrialisation et l'exode rural, les freins tradi- 
tionnels au mariage se  sont relâchés [Chesnais, 19861 mais aussi dans d'autres 
pays européens et en Amérique latine [Dyson, Murphy, 19851. I1 est logique que 

13. Une analyse détaillée montre que les perturbations de ce phénomène conjoncturel sur les itinéraires 
matrimoniaux des hommes de ces générations ont été diverses, mais aussi les réponses qui y ont été appor- 
tées [Delaunay, Hertrich, 19961. Ils ont en effet connu, avant leur premier mariage, des ruptures de proces- 
sus matrimoniaux pius fréquentes, des reports et des rallongements de procédure matrimoniale et 
finalement une prolongation de la durée de célibat. Dans le meme temps, un recours plus fréquent aux 
femmes non célibataires et un accès plus rapide et plus fréquent i la polygamie ont permis non seulementà 
la totalité des membres de ces générations de se marier, mais encore de compenser le célibat prolongé par 
le surplus d'épouses procuré par la polygamie. 
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l’on n’observe pas une tendance similaire du côté des femmes dans les popula- 
tions qui, comme celle des Bwa et la plupart des populations africaines, suivent 
un modèle de mariage féminin précoce. En revanche, la baisse de l’âge au pre- 
mier mariage des hommes est certainement à considérer également comme l’ex- 
pression d’un affaiblissement des contrôles matrimoniaux traditionnels. L e  
resserrement de  l’écart d’âges au premier mariage entre les sexes qui l’accom- 
pagne et la conclusion de plus en plus fréquente des premières unions masculines 
avec des femmes célibataires (mariages qui sont précisément l’objet des contrôles 
communautaires) en  sont de premiers indices (figure 3). L’anaIyse des procédures 
précédant l’union va permettre de préciser cette hypothèse. 

Les procédures matrimoniales 
Chez les Bwa, comme dans la plupart des sociétés africaines, le mariage est la 

résultante d’un processus étalé dans le temps et fortement codifié. La procédure 
est formellement engagée par l’accord de la famille de Ia fille, sollicité par le 
lignage du jeune homme et transmis par un médiateur (un homme d e  caste en 
principe). Dès lors, les fiançailles sont (( posées )) et des prestations (travaux agri- 
coles, remise de grains et, aujourd’hui, remise d’argent) s’établissent, au profit de 
la famille de  la fille, sur une période de plusieurs années (de l’ordre d e  trois ans 
en principe). Le temps des fiançailles s’achève par un rapt symbolique (<< enlève- 
ment .), à la suite duquel la fille est confiée à une famille alliée ou amie de celle 
de  l’époux, en  attendant la fête du mariage. Cette fête sanctionne l’union et  
honore la nouvelle épouse au sein du village de son époux. Elle marque aussi le 
début de la cohabitation conjugale. Le mariage se présente avant tout comme une 
affaire collective au sein de laquelle les intéressés sont en position passive. I1 cor- 
respond à une << affaire familiale )) car c’est au niveau du lignage que le  mariage se 
décide et se gère. I1 correspond aussi à une <( affaire sociale )) car la communauté 
intervient dans la procédure : dans la médiatisation des relations inter-lignagères 
assurée par un homme de caste, dans les prestations agricoles réalisées par les 
jeunes du village, dans l’accueil de la future épouse confiée à une famille alliée ou 
amie, dans la reconnaissance de l’union et l’intégration de l’épouse signifiées lors 
de la fête au village. 

À l’opposé, les mariages imposés par les intéressés à leurs familles court- 
circuitent, dans une large mesure, les différentes phases du processus. En l’ab- 
sence d’accord préalable de la famille de la fille, le <( rapt )) (concerté entre les 
conjoints) signifie le début de l’engagement matrimonial. I1 est très généralement 
suivi d’une période de cc déposition )) de la fille au cours de laquelle il sera tenté 
de recueillir l’agrément de sa famille. L e  cas échéant, quelques prestations matri- 
moniales seront éventuellement engagées et la fête sera organisée dans les 
meilleurs délais. À défaut, le couple partira en exode ou, renonçant au mariage, se 
séparera. Cette démarche est tentée en particulier dans les cas où la jeune fille 
refuse des fiançailles engagées par sa famille et, plus généralement, quand le 
consentement de ses parents (autorisant l’engagement d’une procédure classique) 
ne peut être obtenu. 
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Les informations biographiques collectées 14 sur les procédures précédant les 
mariages conclus entre célibataires (figure 4) montrent que le protocole d’entrée 
en union reste respecté. Si certaines composantes sont devenues moins fré- 
quentes, elles restent cependant de mise dans la grande majorité des cas. L‘enga- 
gement de la procédure par l’accord donné par la famille de la fille, les 
prestations, la déposition de la fille et, finalement, la fête du mariage s’inscrivent 
dans la procédure matrimoniale huit fois sur dix au moins. 

On ne saurait donc conclure à un abandon des formes matrimoniales tradition- 
nelles ni à une évacuation de l’intervention des familles dans la constitution des 
couples. Une attention plus soutenue à chacune des étapes révèle cependant une 
évolution des exigences matrimoniales et une redéfinition de la place des indivi- 
dus et de leur famille dans la décision des unions. 

Fig. 4 - Les dijfiretites cotnposaiites des proc~diirespr~c~dfz?¿t lex mariages 
coiicfids etitre célibattaira 

Indicateurs 

à des prestations 
Proportion (%) des mariages précedés 
d’une déposition 
Proportion (%) des mariages ayant 6t.4 fêtés 
Effectifs de mariages 32 51 83 

Enquête biographique : mariages des hommes, Kwara. 

Comme dans la plupart des sociétés africaines, l’argent est entré dans le système 
des prestations matrimoniales bwa, et cela sous deux formes : par remise directe ou 
par l’achat d’une grande quantité de bière de mil à la famille de la fille. Trois 
mariages sur cinq sont concernés sur la période récente contre un sur cinq avant 
1970 (figure 5). La remise d’argent reste le plus souvent d’un montant modeste, de 
6 O00 FCFA (1 FCFA = 0,02 FF, au moment de l’enquête) en moyenne (sur toute la 
durée de la procédure), le maximum enregistré étant de 22000 FCFA. Dans les cas 
encore assez rares d’achat de bière de mil, la moyenne est plus forte (de l’ordre de 
13000 FCFA) mais le maximum est du même ordre. Ces montants ne sont pas 
négligeables dans le contexte étudié mais ils restent accessibles à un cultivateur 
moyen. Ils sont, en tout état de cause, sans commune mesure avec les compensa- 
tions matrimoniales observées dans d’autres populations de la région qui peuvent se 
compter en centaines de milliers de francs CFA [Guigou, 1992 ; Enel et alii, 19941. 
On ne saurait donc parler ici de réel mouvement inflationniste ou encore d’une réaf- 
firmation, aux travers des exigences prestatoires, de l’autorité familiale dans le 

11. Je privilégie ici les informations collectées par I’enquEte biographique auprès des hommes à celles 
recueillies auprès des femmes. Les unes et les autres ne conduisent pas toujours aux ni2nies risulrats. Mais 
la comparaison des dCclarations issues d’une double collecte [Hertrich, 19971 laisse à penser que la descrip- 
tion des processus matrimoniaux par les hommes est plus fiable et ce sont donc leurs déclarations qui seront 
privilCgi6es. 
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champ matrimonial. Cette observation est corroborée par l’analyse de la destina- 
tion de ces prestations : elles s’établissent en effet le pIus souvent (trois fois sur 
quatre d’après les données collectées auprès des femmes) au profit de la fille, et 
non de sa famille. Ainsi, ces nouvelles prestations participent à la reconnaissance 
d’une place plus importante de la femme dans la procédure matrimoniale. 

Fig. 5 - Pmtatiom et dide di1 processus précédant les mariages coticlrcs eritre célibataires 

Enquête biographique : mariages des hommes, Kwara. 

Ces nouvelles prestations ne se sont pas substituées aux prestations tradition- 
nelles. La fréquence des mariages ayant donné lieu à une remise de grains est res- 
tée stable et celle des processus avec travaux agricoles a même augmenté. Mais 
cette persistance est allée de pair avec une disparition des prestations agricoles de 
longue durée et une généralisation des prestations d’une seule année. Ainsi, le 
nombre moyen d’années de travaux agricoles a quasiment été divisé par deux 
entre les deux périodes. Conjointement à l’absence de surenchère monétaire, 
cette tendance atteste d’un allégement des exigences matrimoniales des familles, 
en particulier dans l’attribution de leurs filles. 

Cet assouplissement s’exprime également dans la durée de la procédure qui 
a considérablement raccourci : le temps d’attente moyen pour accéder à 
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l’épouse a diminué d’un tiers. Une fois l’accord de la famille recueilli, un tiers 
des hommes pouvaient escompter conclure le mariage avant trois ans sur la 
période ancienne ; ils sont près des deux tiers dans cette situation sur la période 
récente. 

En  matière décisionnelle, il est clair que des changements se sont opérés dans 
le sens d’une intervention plus importante des intéressés. Le  lieu d’initiative 15 de 
l’union s’est resserré autour de l’homme lui-même e t  de ses proches parents 
(père, mère, frère et grand-père paternel) : huit mariages sur dix relèvent de ces 
deux catégories sur la période 1970-1989 contre six sur dix auparavant (figure 6). 
L‘intervention des parents éloignés est devenue plus rare et les initiatives dues à 
la famille de  la fille n’apparaissent plus sur la période récente. 

Fig. 6 - Initiative de l’union. REpartition (9%) des mariages mtre cdibataires 
se¿!oiz la relatiotz de pafentéerrtfe d’i?iikiateuf et I’e$o#x 

Enquete biographique : mariages des hommes, Kwara. 

Cette présence des intéressés dans le champ décisionnel, observée du côté 
masculin dans l’initiative de l’union, se retrouve, côté féminin, en matière d’attri- 
bution des filles. L‘augmentation des enlèvements sans accord préalable d e  la 
famille de  la fille atteste en effet d’un contournement plus fréquent de l’ordre 
protocolaire pour accéder à l’épouse. Bien qu’ils restent minoritaires (20 % en 
1970-1989)’ ces types d’union ont cependant triplé parmi les mariages des 
hommes (figure 7). 

Fig. 7 -Accord de la famille de lafimne. Rt$partition (%) des mabaga 
etitre cJlibataira selon l’hhzement marpaat le &but de /a pr0cJd.w-e 

Enquete biographique : mariages des hommes, Kwara. 

15. L‘initiative de l’union a dt& abordée aupres des hommes en leur posant la question suivante : s Qui a 
l’idée de cette femme pour toi ? * 
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L‘intervention des familles reste cependant de mise, y compris pour les unions 
les moins conformes en apparence. Ainsi, il est exceptionnel que l’homme pour- 
suive son propre projet matrimonial sans y associer sa famille et bien souvent 
celle-ci le reprendra à son compte en mettant en œuvre une procédure classique : 
neuf mariages d’initiative individuelle sur dix ont été soumis par l’homme à son 
lignage et trois sur quatre ont donné lieu à un processus avec accord de  la famille 
de la fille 16. De même, une jeune fille enlevée sans accord préalable de sa famille 
ne débute pas pour autant sa vie conjugale en désaccord avec sa famille. Des trac- 
tations et une conciliation sont toujours engagées après l’enlèvement et il est rare 
qu’un couple se constitue sans qu’un accord n’ait finalement pu être obtenu : un 
seul cas a été enregistré parmi les mariages des hommes. 

Ainsi, l’intervention familiale persiste mais elle tend à se limiter à une dimen- 
sion instrumentale. Derrière la permanence des procédures formelles, c’est une 
nouvelle logique matrimoniale qui se met en place où les familles valident et 
concrétisent les choix des intéressés mais n’en sont plus les initiatrices. 

Le  recentrage de l’initiative de l’union autour de l’intéressé et de sa famille 
proche suggère une certaine privatisation de la pratique matrimoniale dont on 
peut se demander si elle s’exprime aussi sur d’autres plans. La figure 8 en consi- 
dère deux où l’intervention de la collectivité est, en principe, signifiée : celui de  la 
médiation lors de la demande d’accord (ou, à défaut, de la conciliation) et celui du 
lieu de déposition de la jeune fille dans la période de transition précédant l’union. 

Fìg. S - I?idicafeurs siir l’identitr” diJ tnidiateiir et sur /e lieu de la d$ositio?i. 
il Iariages entre célibataires 

Enquête  biographique : mariages des hommes, Kwara. 

Aucun changement n’est perceptible dans la médiation assurée entre les deux 
parties de l’alliance. L‘intervention des intercesseurs traditionnels que sont les 

16. L‘absence de procédure ne signifie pas forcément une désapprobation du lignage de l’homme niais plus 
géntralenient des circonstances plus favorablesà un enlthement de la fille (cas, par exemple, d’une fille fian- 
cte à un autre homme, d’une fille revenue rtceninient au village et en âge d’&tre mariée...). En réalité, il est 
exceptionne! que le lignage s’oppose aux projets de ses fils : l’obtention de nouvelles tpouses est toujours 
souhaitée ! A I’inttresst de se débrouiller si son élue n’est pas accessible selon les proCCdures régulières ... 
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hommes de  caste s’affirme dans des proportions identiques (un peu plus de  la 
moitié des cas) au cours des deux périodes considérées. En revanche, la déposi- 
tion devient plus rare au sein de toutes les instances extrafamiliales, qu’il s’agisse 
des institutions chrétiennes, qui ont pourtant intégré la coutume de la déposition 
en développant des structures d’accueil des fiancées, des familles alliées e t  amies 
ou encore des forgerons dont il est dit qu’ils étaient autrefois des lieux de déposi- 
tion privilégiés. La déposition se recentre ainsi sur le patrilignage qui recueille 
plus de la moitié des fiancées sur la période récente contre le quart à peine aupa- 
ravant. Ce mouvement s’établit bien, comme l’évolution de  l’initiative de l’union, 
dans le sens d’une privatisation de la pratique matrimoniale. 

Derrière la stabilité de l’âge au mariage des femmes et le maintien de  la for- 
malisation des procédures d’entrée en union, des changements sensibles s’opèrent 
donc dans la formation des couples. L‘autorité familiale sur la constitution des 
couples recule et les procédures matrimoniales s’assouplissent, permettant ainsi 
un accès plus précoce des hommes aux épouses. L‘affaiblissement des contrôles 
familiaux s’exprime sur le plan décisionnel (par l’augmentation des mariages 
initiés par les intéressés et par celle des mariages n’ayant pas bénéficié du 
consentement initial de la famille de la fille), mais aussi par la révision des exi- 
gences en  termes de  prestations et de  durée de la procédure matrimoniale. 

À I’évidence, le changement se réalise sur le mode de la concertation, et non 
de l’opposition, entre les individus et des familles : on n’observe pas de dévelop- 
pement important des unions en rupture des cadres réguliers, et pas davantage de  
surenchère prestatoire révélatrice d’une réaffirmation des prérogatives familiales. 
Au contraire, la nature des changements atteste de la recotz~zaissance d’un espace 
d’expression et d’intervention de l’individu. 

Vers [‘émergence d‘un espace de conjugalité ? 
L’assouplissement des modalités de constitution des couples s’accompagne-t-il 

d’un renforcement du pôle conjugal ? Signes d’un appariement conjugal plus 
étroit, le resserrement de l’écart d’âges au premier mariage entre les sexes et la 
généralisation des premiers mariages des hommes avec des femmes également 
célibataires pourraient le laisser penser. La discussion peut être poursuivie en 
s’intéressant à la polygamie e t  au divorce, c’est-à-dire aux composantes de  la 
dynamique matrimoniale. 

Polygamie 
Deux indicateurs de polygamie sont fournis à la figure 9. Le  premier correspond 

à la proportion d’hommes devenus polygames avant différents âges et mesure ainsi 
l’accès à cette pratique. Le second tient compte de l’instabilité de la situation poly- 
gamique et mesure le gain relatif moyen en épouses que la polygamie a procuré aux 
hommes des différentes générations depuis leur premier mariage 17. 

17. Si cet indicateur est égal à 1, cela signifie que l’homme a eu, en moyenne, une épouse au cours de la période 
de vie écoulee depuis son premier mariage jusqu’à I’âge s. s’il est suptrieur à l’unité, l’homme a bénéficié d’un 
gain d’épouses au cours de I’intenalle (faisant plus que compenser ses périodes de * vie hors-union B -au titre 
de veuf ou divorcé - éventuelles). s’il est inferieur à 1, sa vie matrimoniale est déficitaire n en épouses-années. 



136 Vkronique Hertrich 

Fig. 9 - Indicafezm de polygamie 
Prof ortioti (%) d3omtnes qui sont dawzrrs polygunzes 

avant I’unnée de leur 3 ~ e  amiuersaim 

Guit) re/atiferz ë$ouses : rapport etttre le nombre d’ë$ouses-annlés et le taombre 
d’hoinmes-antzéés e+kws, depuis le premier mariage jusqu ’à fâge x 

* Calcule sur les generations ayant integralement vecu la periode de vie consideree. 
Enquête biographique : hommes non célibataires, Sirao et Kwara. 

Quel que soit l’indicateur utilisé, on observe une certaine variabilité de  la pra- 
tiquë entre les groupes de générations successifs 18, mais sans qu’aucune évolu- 
tion tendancielle ne se dessine, ni dans le sens d’une restriction, ni dans celui 
d’une extension de la polygamie. Ainsi, sur le plan du régime matrimonial, on ne 
relève pas de signe d’une place plus importante occupée par le couple monogame. 

Si l’intensité de  la pratique polygamique n’a pas évolué au fil des généra- 
tions, des changements apparaissent cependant dans la constitution des 
couples polygamiques. Le recrutement des épouses de polygames s’effectue 
de  plus en  plus rarement auprès des femmes célibataires, surtout si l’homme 
est âgé (figure 10) : si la polygamie se maintient, c’est au prix d’un recours 
croissant aux femmes veuves et divorcées. Cette tendance n’est en  fait pas 
propre à la polygamie mais correspond plus généralement à un déplacement du 
marché matrimonial des hommes âgés vers les femmes veuves et divorcées, 
tandis que l’accès aux femmes célibataires tend à être réservé aux hommes 
jeunes. L‘accès différentiel aux femmes célibataires avec l’âge au mariage de 
l’homme s’est ainsi très nettement amplifié : alors que les unions des hommes 

18. On remarquera notamment le niveau tlevé des indicateurs chez les 35-39 ans, c’est-à-dire chez les 
gtnérations qui ont vu leur première union retardée par la sécheresse des années soixante-dix et qui rattrapent 
Ià leur dCficit matrimonial initial. 
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d e  moins de  30 ans se sont conclues deux fois plus souvent avec une femme 
célibataire que celles des hommes plus âgés avant 1970 (67 % contre 34 %), 
elles le sont cinq fois plus souvent sur la période récente (76 % contre 14 %). 

Fig. 10 - Fmgmce (%) des mariages conclus auec une finame célibataire selow la situatioti mnatri- 
moniale et Pûge de l;r,otntne an moment de Punion, parpmmotioti de mariages 

. On observe ainsi une dissociation croissante des marchés matrimoniaux où se 
recrutent, selon leur âge, les épouses des hommes ou, en d’autres termes, une 
redéfinition de la distribution des femmes associant plus étroitement les caracté- 
ristiques des deux conjoints. Derrière l’inertie apparente de la pratique polyga- 
mique, des changements plus qualitatifs s’opèrent dans le sens d’une 
harmonisation plus importante des partenaires conjugaux. 

Instabilité matrimoniale 
Comme la plupart des sociétés d’Afrique occidentale [Kaufmann et alii, 1988 ; 

Locoh, Thiriat, 19951, celle des Bwa connaît une instabilité matrimoniale impor- 
tante. Un quart des mariages conclus a<ec une femme célibataire se terminent par 
un divorce (en l’absence de veuvage) au bout de trente ans et près de la moitié en 
cas de remariage féminin. Les ruptures sont fortement concentrées dans les années 
de mariage : la moitié se produisent avant le quatrième anniversaire de mariage. 

Cette fragilité des unions n’est pas nouvelle mais elle a augmenté pour les 
mariages conclus avec une femme célibataire et cela tout particulièrement pour 
les unions qui présentent a priori une base conjugale importante (figure 11). 
Ainsi, la hausse des divorces traduit essentiellement celle des mariages ayant 
débuté en situation monogamique et des unions conclues avec un homme jeune. 
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En revanche, la divortialité, initialement plus importante des mariages polyga- 
miques ou conclus avec un homme âgé de 25 ans ou plus, n’a pas augmenté. En 
outre, conformément au schéma observé dans d’autres populations [Quesnel, 
Vimard, 1988 ; Pilon, 1994 ; Gage-Brandon, 1993 ; Ndiaye et alii, 19911, ce sont les 
mariages d’initiative individuelle et, plus généralement, les mariages les moins 
intégrés aux cadres matrimoniaux traditionnels qui sont les plus fragiles. 

* Ces indicateurs portent sur le village de Kwara seulement. 
Enquête biographique : ,données de  la table d e  divortialité, mariages des hommes e n q u b  
tés, Sirao et Kwara. 

On peut être tenté de considérer ces évolutions comme une autre expression 
de  la place reconnue aux individus dans leur vie conjugale et comme le signe 
d’une certaine construction conjugale. En effet, ne doit-on pas s’attendre à ce que 
la plus grande liberté des individus dans les choix conjugaux se traduise aussi par 
une plus grande liberté de défaire des unions qui ne satisfont pas (ou plus) leurs 
attentes ? 

Un regard sur les motifs de divorce recueillis auprès des intéressés à Kwara ne 
confirme pas cette interprétation (figure 12). En effet, tels qu’ils sont exprimés, 
les deux principaux motifs qui s’affirment sur la période récente ne relèvent pas 
de problèmes relationnels au sein du couple et s’inscrivent plutôt en rupture avec 
l’expression d’une volonté individuelle. I1 s’agit d’une part, des migrations mascu- 
lines qui, on l’a dit, ont connu un essor considérable ces dernières décennies et, 
d’autre part, du retrait de l’épouse par sa famille qui invalide ainsi une union 
qu’elle n’approuve pas ou qu’elle n’approuve plus ... Ces deux motifs, rarement 
cités pour les mariages conclus avant 1970, regroupent sur la période récente la 
moitié des causes déclarées par les hommes et les deux tiers de celles qui ont été 
citées par les femmes. La hausse de  la divortialité traduit donc aussi une nouvelle 
intervention des familles dans le champ matrimonial. 
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Fi,. 12 - 1MotifS de divorce déclarés selo11 Ia péi-iode du tiiahge 

Enquête biographique : Kwara. 

Sans bouleversement apparent de  leurs structures socioéconomiques et fami- 
liales, les Bwa se sont cependant engagés dans un mouvement de redéfinition des 
relations au sein des familles, entre les générations et, plus timidement, au sein 
du couple. 

Abordés ici sous l’angle matrimonial, l’assouplissement de l’autorité familiale 
et l’intervention croissante des intéressés dans l’espace décisionnel sont clairs. 
Autrefois conclus au terme de  procédures longues, décidées et totalement contrô- 
lées par les lignages, les mariages relèvent aujourd’hui de plus en plus souvent de 
l’initiative des intéressés ou de  leurs proches parents, au terme de processus plus 
courts et sans surenchère de prestations. Le rôle de l’instance familiale n’est plus 
tant de décider des unions que de sanctionner les projets définis par les intéressés 
et de gérer la procédure formelle qui les conduira au mariage. Cette nouvelle 
logique matrimoniale révèle aussi un nouvel ordre relationnel entre les généra- 
tions, fondé sur la concertation. Les premiers signes d’une privatisation des 
affaires matrimoniales confirment bien cette tendance. 

L‘assouplissement des conditions d’accès aux épouses permet aussi aux 
hommes de se marier plus jeunes, plus souvent avec une femme également céli- 
bataire, celle qu’ils auront personnellement choisie. Le  pôle conjugal en sort-il 
renforcé ? I1 est encore trop tôt pour en juger. Si les signes d’un certain partenariat 
conjugal apparaissent, il reste que la polygamie n’a pas reculé et que les divorces 
relèvent moins souvent de l’insatisfaction des conjoints que de la détermination 
des familles à dénoncer une union qu’elles ne reconnaissent pas. 
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