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Une visire effecluie avec des itudiants du Centre d'Eludes et de  
Recherches en Langue et Lettrcs Malgaches de 1'Ecole Normaie 
Superieure diAntananarivo en avril 1996 dans les villages de la rkgion 
de Beforona legr a permis de cot~stater le rdle assez effad que la 
sociktk betsimisaraka - tout comme 1;i societk rurale traditiotlnelle - 
attribue aux femmes : en comptant les habitants, par exemple, les 
villageois ont omis les femmes et Ics cnfantsl. En poursuivant la 
discussion, les hommes ont egalement explique que dans des 
domaines importants concernant la vie interne du village2, comme 
ceux touchant ginkralemenl aux responsabilitks religieuses, Ies 
fernmes sont exclues. 

1 II faut rnppeler aussi q u ' i  I'Cpuque ou on collectair Ics Itrrr,ri islrj i-rlrrh~ ou i m p b ~ ,  
seIon G. Altt~abe, dans son owl.agc Opp~.rs.r~r~r~ t/ libt:rrrrrr~r~ (klill,ls l'~ruu,yirtriirr. (1982 
(1469) : 27-28). wuls Ics 11olnrnc.s de plus de 21 ans comptaient. En fait. commc 
I'enregis~rcrnen~ des naissi~ncts n'C13il pas systri.matique, un jugeai~ les jeunes gens 

plus a Izur ~aille qil'h leu1 Sge rkel. 

Ccci pas oppositioti. par c~emplc .  nux rduninns nfficicIlcs dc f~~korrrur~! qui 
~l~c'luent les fcm~ncs. 



1. Quels sont reellcrne~lt la place et le rde  des fcmmcs ? 

Ce firt le p in1  de dkpur~ de cctte Ctudt' cur lcs fkmmesl. En ef'f'el. 
ues del-nikres andcs. bcaucoup de mou\.cmenrs se son( mohilises cn 
iijveu~. des fcnimcs dans le mondt.. Le deniicr en dak, et n o n  des 
~noindr-es, ext cclui de la 4; Conftre~ice mnndiale sur  les femmes i 
Be!jing (Psliin) en 1'395 zr i Iaquelle Madagascar a participd. Lcs 
rccommanclutim essentielles qui ont dkcoulC de cette I-enuuntte sont 
"la lurte Lorltrc la ~xu~vretk ct la fknlinisation de la p;iuvretd. ia 
suppression dc 111 viulcncc Li  1'c';at.d des ftlmmes. les droi(c 
Cconomiques des fcmmes. la particip;itioii des lemmcs ;tux sphtres de 
dkcision. lu  promotion uu le renforcemcnt des rnPcanis~nc\ 
institutinnnels cl1arg.6~ de favor-iser la promotion de la kmmc.  le 
respec! des dl-ojts iondamenLaux de la fe~nmt.. les fcmmes ct les 
medias, les fe~nmes et 1'envin)nncment. 13 petite fille" (ul' I'orrr 
IY?crlrilirr,tir.~~~ dr.5 jc~lrtrlc.\ ( r ~ r ~ l p o u , r u ~ ~ ~ r ~ t )  I I ~ ~ I I ~ ( I I * I I P . Y  ik111.\ / ( I  11111~ 
c.o/ltr-i> Icr j)rr~r~~~-rfr;.  Fomban-drarana 5) t ' i \ ,uaranu. - "Tradition et 
Progrks", .~r\cadtmic Malgachc, 1990. p. 24). 

En ce qui uoncenlc la rituiltion des fem117es h Madagascar. unus 
pensons qu'il a tni!jours lieu de h e  poser des questions. D'un c6tk on 
peut d i re  peut-61re qur bt:;luuoup de choses ont dk-ji kt6 faitcs ou cont 
en train dc se fiiire : rk i l ex~on~ ,  actions pour le dCveloppctnen~. Mais 
de l'uutre. les faits sont 13 : pauvrctk gCtlCrale clu pays el cn plirticulier 
cellc des felnrnes (ne scrait-ce. pat exemple. que Icurs salaircs parfois 
plu5 biis c-luc ceux des hommes : souvent la mnitik en milieu rural poui- 
Ics travaux journaliers). Par ailleurs, il y a la vision fondurnentale d'une 
complkrnc~~tarte el de l'homme ct dc I;t femme - la notion de I Y I ~ J .  

"Cpoux, Cpouse. q u i  fajt la pairc, Ie peuclant" (dictionnaire Malzac) - 

plut61 que d'une dualirk r F o ~ ~ r h ~ i ~ r - c I r - c r : ( ~ ~ ~ ~ ~  s?. Fil.our-rrr~rr 1994 : 
03)' : vision qu ' on  I-etrou\:e mCmc au niveau dcs ob,jets : le pilnn cst 
mile. le mortier, fernelle: 1;) marmite est femellc et son couvercle mile. 
(Mury;tlaz:t 1g94 : 79). 

I I  etait donc indi~pcnai~ble d'en savoir u n  ]leu plus sut. Ics felnmes 
en pays hersimisar;th:l. dans la I-2gion dt: Bei'orona. Ceci dans la 
mesurc oil la femme, pa-renairc rkclle dans le dLveloppement. sinon la 
prentikre. c h i t  2tr.e mieux connut. pour etrc u11 pcu plus intPgrkt dans  
u n  pr-ocessus de d&~~eloppemenl, en cihliint ail mieux les actiot~s de 
de'\:cloppernenr :I rncner. 



Auparavant. i l  cst bon de situcr nos recherchcs de mani@rc 
generalc par rapport 5 ccllcs cnti-eprises sur Ics I'emmes h Madayscar. 
En effet. ail n iveuu des rechcrches f'ondatnentales. des etudes ont kt6 
i'zli tes, mais soulmcnt elles concerncnt surtout la femme merina, meme si 
la dinomination scmble englober toutcs les Malgaches " (ainsi on 
park  cIc Lcr #'~>rtrnlc, i i Morltr,ycr.sro,- de H .  Htrtliier. 19 1 1, Lcl ~ ; E I I I I I I P  
t~~rrlg[rlr.hr c/rrrls In r . i ~ i  de E. KaciaotIy-Rul:~rocy, I9bO. 011 S I I ~  Irr ,fi~?rrrtre 
~rlr~lguc.lr~ de L .  Vig. 1994 [ 19071). 

N6anmoinx des crudcs prkises s~u- Ics l'ernr~ies dcs ;luti-eh regions 
de Madagascar o11t it6 rnentcs Icumme celle cIc B. Ravololomanya silt. 
Ies Tatlala h.'tru , f i>~~r/ t~e  er I I I P I . ~  ri Mnclr,gcr.\rc~!- !7r/ i ir t l~,  cl'lJi~r~r~i/irrr~o). 
1992. M a i ~  dans un vaste Ijayc cornme Mndagascilt - dont on affirme 
u n  peu trap vitc que les femrncs onl une lwsition relativcrncn~ 
pr-ivilkgike pill- rapport i leurs autres consocu~-s de par- Ic mondel - en 
rialilk. la situation dcs femme:, n'est pas homo~kne,  et i I  reste encorc 
beaucoup Ci kcrire sur Ic sujer ufin d'avoir des don11i5es prkcises par 
ttgion ct par thkmeq. 

TIC plus. I'utilicstion du concept de" genrc " permet disormais de 
mettle davnnrape en evidence Ics donnkes spkiliques par scxc pour 
rnieux faire rcssortir les diffkrenccs induites par I'appartetlancc a un 
sexe, les tnodklcs ou les tendanccs q u i  peuvcnt &re attribubs 
pr-ioriiuirement A I'appartenance i un scxc. les limitations qui peuvent 
Etl-e dkterrniukes par le scxu !I;c.rtitrres. I:r,orlor?ric~ [ ? o ~ ~ ~ l l ~ l i t . ~  rirhairre, 
Berne. 1995 : 14). 

Dans la zone cie be for on;^ qui nous occupe, dcs Iravaux ont Etd 
tnen@s pal-riellement sur ce lhkme. Celui de K. Huser intituli Strat6pie.r 
dcs ~ ~ z i t l ( i ~ c ~ s  pr-rysmzs dii lT~>t..snrlt-Es! de M(~r/ngasccir, Du?lraitres 
dfncrii?ird.r socio-c'c.or~otrriqi~e~~' rr ~iyllcrrlriqrte dc. i.es ncri17iris (19951, 
donne u n  bref aper-qu de la situation dc la femme dans la zone ktudi@e 
lors d'une fete religieuse ou des tl-w;iux agricoles. 

I1 s ' a ~ i t  donc d'apporter deq ~l@rnenls complkmenlaires relatifs au 
theme cIe la fetnmc sur la fiiluise Ert, dans quelques villages de la 
region de Bei'orona, sur le plan socio-culturcl et kcclnornique : et ce 
aussi bici~ clans la vie quotidicnne que Iors dcs rnoments forts dt: la vie 
d u  village. Muis limitees dans le temps. les recherche5 on1 ciblC 

1 C'rttt. a f f i  r m : ~ ~ i o r ~  rst srwverlr a r g u ~ t ~ c r ~ ~ i e  p;ir- l'existcr~cc des ~reirlr:, dariq I'Hi stoirt. 
dr. M~I~;IY;ISC;II-. ou cr~cor'c JILII- lr S~S~?I~IC d ~ :  parenlt: gkndrnlctr l :~~~ ind~f-~CI-cnci i  

rnalp:~che qui. t l~ rc~! - iq~~ct t~c t l r .  r t ~ t ' l  [HIIII~II~~C r t  In fc~nrnc  sul- lz m2mc pir t l  ~l '6g:t l i t i .  O n  
pcut c l~rc ;iussi qur dans q~~c lquzs cuz i i r i s  n~;~lyaclicx currum2 u h t ~  ley Vczo. 13 l'cmme 
ayitril unc  ccrt:~it~c. i11d2peridiuicc Ccnnorr~ique pcut xc 1?1'<1aloir ~'LIIIC ~ > r w i t i o r ~  

r c l a r i i e l~ i t n t  131-ivi lkgi~e. 



quelques aspects de ces grands-thkmesi. Dans le cadre dc cet article, 
nous prksentons les rksultats concerr~ant l'kducation et le planning 
familial, l'appcopriation et la gestion des biens, la rkpartition des tiiches 
agricoles. aussi I'existence dc tiches spicifiyuement fkminines. 

Comnie Ie theme fondarnental concerne les femmes. lrCtude a i te  
menee par une fenme. d'autant plus qu'il s'agit d'un milieu rur;ll 
traditiont~el. Ef'l'ecluant par- ailleurs un travail socia-anthropologique, 
le chercheur a vecu parmi les villageois en ilovembre et en dCcembrc 
1996. Cetle situat~ot~ lui a permis de mieux connaitre les populations 
avec lesquelles el le a travaillt, d'avoi r une visirjlt rclutivr (purriel l~) de 
I'inteneur de la sociklk. Ccrtes, deux mois de terrain svnt tout a fait 
insuitisants pour u n  travail anthropologique et pour quclqu'un 
d'exrcrieur Li la soci6tci.z. maic dans la mesure ou le lrtlvail a kt6 men6 
dans le cadre du projet Tern-Tany. un projel de recherche de la 
Coop6ration Suisse sux I'environnement et le dCveloppement, etl place 
dans la region depuis Fept ans, lcs relations avec la population Iocalc 
avaient kt6 facilitke5 et des donnkes avaient dk-ja @ti  collectkes. 

4. Les villages 6tudies 

Trois villages ont fait l'objet de I'etude dans la Commune de 
Beforona : il s'agit de Fierenana avec 275 habitants, Vakampotsy, 105 
habitants et Ambatomasina, 320 habitants. La taille des menages 
tourne autour de 4,5 ct  5 (cf J .  Brand et H. Rabevohitra. 1997 : 133). 
Les deux premiers villages relevent du j i ~ k o t l t u ~ ~ y  de Fierenana, tandis 
que le troisi6me appartient h celui d'Ambinanintsahavolo. 11s ont kte 
choisis pour reprksenler la rkgion, non seulement en raison de leur 
situation geographique (sur la falaise Est), mais aussi pour leur 
condition historique et culturelle (villages uniquemerlt habites par des 
Betsimisaraka. alors que celui de Marovoalavo, par exemple, l'eat 
surtout par des Antesaka). Et enfin, ces villages ne sont pas trcs 
kloignks de [a R N 2  (respectivetnent B 5 km de Beforona). 

1 Ellzs clnt i t6  raites pour un ~ni.mr,ire de CAPEN (Uer t~ t ica l  d'Ap~itude PCdngog~qi~e 

de 1'Ecole Normale) snutenu ail t i l l-r dz I'nnr~Cc u ~ ~ ~ v e ~ - a ~ t a i r e  19'16-1997. Cc rn i ln~) i re  a 
kit: fir~iir~ck par Ic Prolct Terre-Txny el a 6tC d11rig2 pal- Laln Raharinjanahal-y. No115 

reprcnons ici u11c partie dr ce travail. Nous devons beaucot~p h Sarah Frz pour la partie 
hihl~ographiqi~e sur le gen1.c Madagascar. 

2 En parliuulier, r~uus avons travnillC avcc P. Moor. I < .  Mill leva c t  
F. Andrianar~tcnaina dc I ' t .qt~ipe socio-ecnnnmiqt~e du pn?jer pout la zone & 
Bzforor~a.  



Sur le plan social 

Nous pensoils que l'ktude de la femme dans une sociktk donnee est 
indiasociable de son v@cu au quotidien. Dans ce cadre, nous releverons 
surtout leq divers aspects oil la filIe/femmc intcrvient, t e  premier 
niveau est donc celui dc l'dducation ; nnus parlerons ensuite de la 
femme au nib,eau du couple. dotlc du planning familial. 

Nous entendons meltrc ici en evidence la situation gknkrale de 
l'kducation. aussi bien les divers acpects de l'kducation des filles en 
milieu betsimisaraka quc le rble respectif du couple dans l'kducation 
des enl'anls en gcdrat. Le terme education inclut l'education 
~raditionncllc et I'instruct~on moderne. 

Traditionnellement. le souhait des parents pour leurs enfants est 
qu'ils soient plus tard heureux en minage, c'est-i-dlre qu'ils aient des 
enfatlts, qu'iis aient de I'argent. Cette education se fait i paltir de la vie 
quotidienne, mais aussi dc manilre formeIle i travers les conies el 
autres manifestations spicifiques. En principe, le pere et la mCre 
s'occupent ensemble de leurs eni'anls. Pour les tiches a accotnplir, 
jusqu'a leur huitikme annke, garqons et filles restent avec leur mere et 
I'aident indiffkremment aux travaux domestiques tels que s'occuper 
des plus jeunes enfants, chercher du bois mort, tiche dkvolue 
normalement aux garqons plus Sges ou au chef de famille, ou piler le 
riz. A p;irtir de huit ans, les filles reTtenr- avec leur mkre pour Ies 
travaux quotidiens, tandis que les garqons travaillent la terre, le tuvy, 
avec leur pkre, et obligatoirement assurent le gardicnnage du riz 
contre les oiseaux fody (Foudia madagascariensis). se c hargent des 
fardeaux pour aller au march@ ou encore gardent les hoeufs. tdche 
gknkralement masculine. 

A partir de leur quinzi2me annee environ, les garqons ont une 
grandc Ilberte d'action, bietl qu'ils continuent de vivre chez leurs 
parents. Mais en restant chez leurs parents, ils ne sont plus astreints 
aux m h e s  travaux qu'auparavant. Les gar$onsm cornmencent h 
travailler seuis leurs champs. Ccci pour leur apprendre i assumer leur 
independance. Quant aux i'illes, comme la plupart des jeunes tilles des 
sociktes traditionnelles malgaches. elles sont plutbt lihres. Mais de ilos 
j o ~ r s ,  elles se marient trks jeunes, i qu;ttorze ans (aux dires de leurs 
parents. dans les annkes wixante, les i'illes se mariaient h dix huit ans). 
Selon les explic;itions oblenues. lc phknotl-lkne actuel est dfi surtout 
aux hals ou on rencontre genkralernent les femmes cklib;itaires, les 
Leuves et les divorckcs disponibles pour les homrnes. 



Concernant la scolarisation. la situatiot~ est assez changeante. Dans 
la situation actuelle, il reste que les enfants sont peu scolnrids. Ainsi i 
I'Ecole Primaire Publique d'Ambinaninlsahavolo, une convention cli11rr 
fut @tablie par lc dirccteur d'@cole cn 1978. Elle irnposait aux parents 
une sanction de 2500 frng pat enfant d'ige scolaire. pour les obliger 3 
envoyer leurs enfants i l'emle. L'nctuel directeur est en poste depuis 
octobre 1986. I1 a renouvelli. la convention dirlrr en la mettant i 
5000 f m g  par enfant scolarisrible. €lie reste en vigueur actucllement. 
Cepettdrtnc. ni Iui ni  son predkcesscur tl'ont jatnais pu la faire 
respecter : il existe bien duns chaque village u n  cumitk charye 
d'appliquer cettc rPgle mais il n'osc pas r6clurncr la sonime riparatoire 
aux parents fautifs. Selon Ic dir-ecteur d'kcnle. c'est surtout 12 
motivation qui rnanquel. En 1992-93, 25 5% d e ~  enfants en 5gc 
scohire friquentaient rkellement I'kcole. Or. en 1996-97, d'aprks le 
recenselnent scolaire 6t;ihIi par le directeur de I'EPP 
d'Amhinanintsahavoio, 43.35 Ye ddes enfants se relrouvaient su r  les 
bancs de I'kcole : il y avail donc une lkgkre amiIioralion. Mais ii 

nouveau, tout dei-nierement. il y a eu des prob1i.m~~. 
Le probleme de la scolarisation dcs cnfants dans cctte zonc cst 

important et d@passcmit le cadre de notre article. Nkanmoins, i l  y a 
lieu de signaler que l'enclavemet~t des villages, avec les petites rivieres 
souvent en crues, le manque d'enseignants, et surtout les travaux 
agricoles - la riziculture sur britlis cn particulier - qui requierent 
souvent l'aide des enfants (gardiennage) ne favorisent pas Ic 
dkveloppement de la scolarisatiot~. 

Pour nous permettre d'avoir un aperqu de la scolarisation dans un 
des villages ktudiis, ilous donnons ci-aprcs lc tabicau dc I'EPP 
d'Ambinanintsahavo10 : 

I Lc cas cst cncore frdquer~t en milieu rursl malgnchc. La prntique reluti\ .e~l~ent 
courante encore dans Ic grand Sud. est mEme d'rjf-fri~ iln 7,&u i I ' cn sc ipna r~ t  pour 
exempter I 'ent~nt  d' lcolr .  



Tab.1. Repartition des eleves en j996-97 

Au vu dt. cc tableau, lcs filles son( plus n o n l b r e u s e s  que Ies 
garqo~ls. EL lc cas est assc7 get~krall. Aux dires dcs parents el dcs 
~nstituteurs. jusqu'i I'hgc de treize ans, Ies jeuncs filIes son1 plus 
motivkes quc lex garqons. En fail. Ics parenls unt surtout besoin des 
garc;ons dans les tl-avaux it ekciuer .  ce qui explique lcur absence 
frkqucntc et leur abandor~ prkcoce dzs 6iudes. Q~iant aux filles. moins 
occupkes par lea travaux el envoy& h I'ecole par lcurs patents, elks 
sont plus prCscntes en classe. Si elks s'arrCtenl, c'cst 3 cause dc leurs 
parents qui jugent qu'11 est inutile - autant pour ie5 fiIIes que pour les 
garqons d'ai Ileui-s - dc co~~tiuuer au-deli. Savoir lire, k n r c  ct compter 
suffisent amplcment. Ils ne seront pas grugLs s'ila s'occupet~t de ~zcndrc 
ou d'acheter des produits par la suitc. Gedralemcnt, selon I'avis des 
parents. trois annies de scolarisation suffiscnt aux eni'ants en pays 
betsimisaraka. Cc qui explique la diminutiot~ progressive d'e'lkves j. 
inesure qu'on monte de classc, et ce plus encore dans lc secondairc. 

Le planning familial 

I J n  ;iutre thlrne sensible concernant les l'cmmes touchc au 
p l ann in~  familial. C'est un aspect socio-culture1 de la vie du couple. 
rnliis qui  dans la reyion de Beforma. comme dans la plupart des 
sociCt&s traditiont~elles. met plus en jcu "la vie" dc la femme bien que 
ce soil "l'avis" de l'homme qui prkiornine. 

En cffet, tnalsre Ics prohlkmcs poses par I'accroissemenI rapide de 
la population. les vilJapeois clc la zone d'intervel-ltion du Projet ci 

Beforona sont encorc trec peu acquis eux idkeq de planning ftun~liaI 

I Urj niltrc memoire dr CAPEN pclul- I'nl~nC-c un~vzrsi~; j i ru 1997-98 i I'ENS dtcr i t  une 

si l i lat iol l  plus 011 III~~IIS si l i i i laire t 'r j  pays he~s i le t l  (Mallasoahe) : 12s f i l lcs sont p lus  
r~u~~~brcust.:, i I'Gcnlr.. tcrlouhlzir~ I I I ~ ) ~ ~ L  Icur\ t.lasscs ~ I I C  les ;;II-<OI~S. 



(ainsi, h titre d'information. une kpicikrc de Beforona qui vend des 
prkservatifs n'arrivc pas du tout i kcouler scs produits). Trois ou 
cluatre femmes dans certains billages - dont ceux Ltudiks dans Ie cadrc 
de ce trav;iil - mettent en pratique des prockdks de planning fdmilial. 
soit parce que leurs enfants sont deji suffisamment nornbrcux (six i 
dix) ct qu'clles suivent des skat~ces de formation ai1pri.s de religicuses, 
soit parce qu'c1Ic.s ont eu des problemes d'accouchement. 
L'cxplication donnee par les autrcs femme5 eFt que lcurs maris les 
airncraicnl rnoins si elles adoptaient ccs id& nouvelles. Dc pfus. leurs 
helles-fatr~illcs seraient immkdiatement averties par leurs con~oints, ce 
qui ne mat~quetait pas de poser des probletnes (en efi'er. Ies femmes 
betsi tnisaraka sont asscL surveillkes par leurs maris par I'intermidiaire 
de leurs be1 lec-mere< : ai nsi. ellcs son1 l o u ~ j o u r ~ c c o ~ ~ ~ p a g n e e s .  surtout 
si clles doivent passet une nuit hors dc leur m;iisotl ; en conlre-pai-rie, 
lcs homnles ne s'aft'ichent pas avcc leurs conquites). Pour les 
Bctsimisuraha. d'aptks les di5cussions quc nous avonc eue5 avec cux. 
les enfants c'esl la riuhesse : un couple stkrile se separe. Non 
seulernent, ils constituent des forces dc ~ravail et garantissent 
Qalement la viciilesse des parents, tnais surtout au-deli de ces 
consideration5 matiriclles. ils assurent la contit~uation de la vie. I1 f;iut 
accroitre la production, disent-ils, au lieu de litniter le nombre des 
enfants. De hit ,  rnise h part cette derniPre idke. les Betsimisaraka 
rejoigneni tout h fait les idkes traditionnelles malgaches sur ce thkmeI. 
Si dans les centres urbains, le planning familial fait des adeptes, en 
milieu rural la limitation des naissances est gkntralement encore ma1 
perque. surtout par tes hornmcs. Les CamiHes (couple) dc la rkgion de  
Beforona raisonnent de la meme maniCrc. De plus, dans la rigion, une 
des plus grandcs E r e s  toujours dlebries est celle des iaTn folo " fete 
des dix enfants ". A Beforona, l'existence de cette cirimonie encore en 
vigueur: temoigne de I'importance que la population accorde au 
grand nornbre d'enfants, en particulier aux garpns,  quoique lcs fillcs 
soient aussi sources de descendance. Cette fkte i laqueIle o n  convie les 
differents rriembres de la f~miIle consiste a sacrifier u n  zebu en guise 
de remetciement a Dicu el aux ancetres. Si la famille tarde i la hire. 
l'entourage ne manque pas de la rappeler i I'ordre. Ces fac~eurs socio- 

1 11 y a tune IittCraturc abondante sur lz thk~ne de I ' e n F x ~ t  considCr6 cornme 
richesse rl lii~ssi sur  I'idCe qu'nn acquicrt la capaci16 dz prrlcl-kation de la fcrnrr~e lurs ti 
mariage el des virkmr,nies rilucllcs q u i  l'er11oure111 (J.C. I l iher t .  1963 : 2 3 4  : 
t i .  1.nvutldts. 1467 : 57 : B .  I l r~~nt .n~c l i in i -R i l~ i i ia~ . i l~nn~~ana.  1983 : 3051 

2 POLW ,,oil- unc i d i t  de sa fr~l-ie. 11 h u t  la cornparcr, par C X E I I I ~ ~ ~ .  i~ la fFte que 1c.s 

paysans organisaicnt lotsqu'ils a v a i z n ~  he:ulcoup dz I-kuc>ltcs & 1 . i ~  erj ~;ICI-if iant  iln 

zCbu p o u l  remeruier Dleu ct Ics arlc2trcs. Avzc In  duretti de la vie, i[s o t ~ t  arrbtk, ce g e r m  
dc ciri.rr~uriit.. 



culturels constituen~ d'ailleurs dcs motivations au nivcau economiqut.1 
oh nous allons maintenant considerer le rble des fernmes. 

Quoiqu'ayant un rcile public efface', cornme nous I'a\ions dit 
prickdemment, Ics femmes dans la zone de Beforona jouent une ri,lt: 
important au niveau 6conomiquc. En effct, cornme lc constatc le 
PNUD "le travail fkmiilin est sou$-estimi, car tout  ce qul  est cifcctuk 
dans le cadre familial reste ignore des st;~tistiqucs. si bien que la 
femme ne parair pas contribues i I'effort de production"'. Nous i~llous 
di;tburd voir les biens et moyens dvnt les I'cmmes peuvcnt disposer, 
ensuitu leur part dana la gestion des diffgrents hiens que le couple 
posslde en colnmiin. 

Appropriation et gestion des biens 

Du point de vue de I'organlsation sociale tradilionnelle en cffet. le 
systeme de parent6 chez les Betsimisaraka de Bef'orona, tout cornme le 
systlme dc parenti rnal~ache en gCneral3, est de type indifferencie?: 
les parents des dcux cijtis paternel et maternel son1 rcconnus, la 
femme garde scs droits d a n ~  sa famille (en cas de skparation avec son 
mar-, par excmple, et son retour au village paternel. scs frkses mettent 
a sa disposition trn terrain pour cultiver) et a des devoirs (si elle a dix 
enfanls, I'un d'eux doit rcvenir obligatoirement dans le village de sa 
mere). A sa rnort, elle est enters& dans le tornbeau lignager de son 
pCre. Nkanmoins. I'accent esl mis sur la patrilinkaritd : ainsi apres le 
mariage, la residence est patrilocale, c'cst-&dire du cbtk de la famille 
paternelle du mari ; ensuite, seuls les garqons hkritenl des biens 
importants (terrains). 

Mais si le chef de Camille meurt sans enfant mile. ce sont les fillcs 
qui se retrouvent propriitaires des tnrlirllbmly o u  agroforgls. de5 
rizjeres. En principe, le dkfunt a laissk son testament oral au 
i u ~ t g a l a ~ ~ l ~ ~ t u  o u  chef lignagcr tradirionnel, ainsi qu'h d'autres r n ~  

- - - 

1 Lire aussi b cz propus I'article dc. P. Moor ct S .  I3;lrck : " l..~.r fir~tcrrr.~ ~ n r i o -  
( . ~ t l t t ~ ~ - ~ ~ i , \  0 ;  Ic~trv i~1rport.5 W I ~  16, ~ i ~ ~ i ~ o i i ~ p p t ~ t ~ ~ o ~ ~ t  t-1/1-( /1  '' i 11 C ~ I  irt-.) Tcrro- T ~ I I I J -  11 '6. mai-s 
1907 : 139-15.7 

2 Kiahn '.LC c l t : ~ ~ c l r ~ ~ ~ , ~ e t t r r ~ ~ ~ ~  rt(7 A ir Z "  p. 74 reprcnd le kxle du PN1;Il. 

3 Aulu i~r  de ce rh$~llt.. 1 1  4 a ~oujoc~t-s une grnndc dis-uussior~ conccman! Madagasc;u- 
(cf HrlntlngLor). 1973 : h4-h5) ct dz n)51rlc b propos des Rcts~misa~.r~ka : M:~r~gi~l ; t~n 
parlc dc sovi&t@ patrilhnGaire in i.cr pnlrlr rlr.  D i t j r t  ( 1  994) .  Veil- 01ti11o. 1998. poul UIIC 

dtude plus cotnllletz. 

4 \!air I<fizafintsaIa~~~;i : ,V,  ~ ~ L I ~ ~ ~ / I ~ ~ - ~ J I , J , I ~ I J ~ ,  j~ t~ ,o lo .  l'47i : 74. 



ntr~oir-dt.erly du village en qui  il avait confiance et aux rrlo /wlritrri l i t ( .  
"les trois villagesUl (dat ls  Ic cas d'Amt>atumasin;l, i l  s'ayit des 
rcpr6sent11nts diAti-tbutomasina. d'AmbinanintsahavoIo et de Marolafa). 
Et Ic lendemain dc so11 entesrernenl, en  p r 6 s c n c e  des dil'l'krents 
membrcs clc lu  famillc. ccs dkpo~itaires dt. secret transmettent Ic 
testament qu i  ne doit pas ettc contestk. Si Ic dkfunt n'a pas Iniss6 dc  
testament, le frrr~gilloti~err~r ainsi que les autrcs !n~< rl~~ri~~l-drc.~r,v 
pl-ockdent ii u n e  distribution B parts igales des b i c ~ ~ s  aux gatqons 
u ~ ~ i q i i e r ~ i e n ~ .  

Cependant. le filit qu'unc femme herite dcs lerres o u  des rizii.rcs 
pose des prohli.rncs sur le plan cocial. Cornme ellc ne doit pas cjuit tel-  
son village paterncl, I'homme qui I'cpousei-a sera un "homrne qui suit 
sot1 bpuuse". situation clkvalol-icante poul l u i ,  ~?iiisque contrairc B 
I'idkolopic de la sociktd. Lcurs enfallts aurunt toi~jnurs ii I'esprit la 
famille patcrnelle de leur n1l.1-e t.1 oublieront perit peti t  ceIle de Icur- 
per$. En rbalile. entre ceq affirmations theoriqucs et les choses vkcues. 
i l  y a toujours une inaye ct Ics homlnes dans ctite condition n'ont 
gknkraletnent pas Mop 1 sc plaindre, selon le tkmoignnge des 
chcrcheul-s qui aont e t l  contact Plroit avcc les ~illageois?. 
Pcrsonnellement, nous uvons  pu constater aussi dans un village 
tandroy du Sud de Madagascar que les hornrnes dans ces cas-la nc 
vivent pas une situation aussi dramatique qu'on pretend, aloi-s que les 
Tundroy sont considk~.ks comme l'une des ethnics malgachcs la plus 
forternent patrilincaire (Heurtebize, 1986 : 386 ). 

1 k s  trlr, voh~rrcr sorll dzs village< pruches qui ,  depu~s 1c~11.s iinvitrzs. 011t ( l i ~ i d t :  de 

s 'u l~ i t  dnr~s I;] joic com111e duns la tristessc. Ce c t i i i ~ ~ r e  'krt,is" esl .cjmhnliquc. A 
l 'or ig inc,  I rs  villages pcuvcnt avoir des licns fdmiliauu crltttme dans le cas 

d'.4mbatomnsinn el  de Marolafa ou non  cutnnie A m h ~ ~ ~ n n i t ~ t s a h a v o l o  e t  

A~nba~r,rn;~sina. Lcs t r ~ r r , g o l r r r r r o r ~ r r  ou clicfs ~rdrl i l ionnels dc ces r illagcs. accompagnes 

dc leurs v m r r i ~ r j n k ( t  rcspzctit's doivcnl  dnrlc ~oujuurs ktrc nppelCj pour lcs rrluriCs 

irnportnt~ls dt. la vic dc let~rs villages. surtout ceux qui touchcnt le:. ancEtrcs nbec 

ahartape dc zkbus. 
A uri autre r~ivr;lu. il y a Ics i l i r ~ r ~  ~ ( I C ~ I I I ~ I  uu " c i r l q  I i ynngcs"  qui peuvcrit 

regrouper un plus grand nnmhrc dc villayes pcluvant :11lc1 jusqtl ' i  s i x  I sepl ou plus 

[)our des rk.juuissnrlcrs OLI la constructinn de lornheau. 

7 LJ 7 0 n ~  de Brirlrona ignnrc It mot ,jcllrikn C:c tcl.mc sigrli l ianl  "II~I horrlrr~e qili su I t 
sa finimc. dans son \ i l l a y e "  esi poui. t i~n~ hizn connu d n ~ ~ i  toutc I;] partie NOI-d dc 
Mfid;tpscai- [Ts i~n i l le ty .  Antsknl-ma. Be~sirr l isal-ah 1. I-us p~,overhe\ ciu nutres l e x k s  

fig& sur ILY joldXo honl ~ y < t C r r i n t i q ~ ~ e r ~ ~ e r ~ I  1nkl131its. Erl \ o1c.1 dcux ci~Cs p;ir 
Mangalnzn i r i  Lr l~olrlr.  tk. Dicrr. p .  K7: JrrldXrj r ~ f i t l ? .  \ . r ) u ~ r ' r r ~ l ~ r i l i ~ ,  ctll ~ l r r - r r : r ~ ~ r !  = 
, j r ~ l r i l o  rctifl-ant C ~ Z L  Iui. 11 tj'a (111~ 5th deitl: t c < t i ~ ~ ~ l c s  (~ IL I I .  t t l l~ t  bagage) : j r i ! r i A o  
r ~ r r r ~ l l c r ~ l ? . r ~ r r t y  : I - ( , ~ - L I - ~ I O I I I I I I  = ~ ( l l f X o  1riiv;~ilI3111 I;! tcrlil dt' srs hcaux-13nrer11s : pel IIC 
pc.l~<lut.. 
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Cependant. le filit qu'unc femme herite dcs lerres o u  des rizii.rcs 
pose des prohli.rncs sur le plan cocial. Cornme ellc ne doit pas cjuit tel-  
son village paterncl, I'homme qui I'cpousei-a sera un "homrne qui suit 
sot1 bpuuse". situation clkvalol-icante poul l u i ,  ~?iiisque contrairc B 
I'idkolopic de la sociktd. Lcurs enfallts aurunt toi~jnurs ii I'esprit la 
famille patcrnelle de leur n1l.1-e t.1 oublieront perit peti t  ceIle de Icur- 
per$. En rbalile. entre ceq affirmations theoriqucs et les choses vkcues. 
i l  y a toujours une inaye ct Ics homlnes dans ctite condition n'ont 
gknkraletnent pas Mop 1 sc plaindre, selon le tkmoignnge des 
chcrcheul-s qui aont e t l  contact Plroit avcc les ~illageois?. 
Pcrsonnellement, nous uvons  pu constater aussi dans un village 
tandroy du Sud de Madagascar que les hornrnes dans ces cas-la nc 
vivent pas une situation aussi dramatique qu'on pretend, aloi-s que les 
Tundroy sont considk~.ks comme l'une des ethnics malgachcs la plus 
forternent patrilincaire (Heurtebize, 1986 : 386 ). 

1 k s  trlr, voh~rrcr sorll dzs village< pruches qui ,  depu~s 1c~11.s iinvitrzs. 011t ( l i ~ i d t :  de 

s 'u l~ i t  dnr~s I;] joic com111e duns la tristessc. Ce c t i i i ~ ~ r e  'krt,is" esl .cjmhnliquc. A 
l 'or ig inc,  I rs  villages pcuvcnt avoir des licns fdmiliauu crltttme dans le cas 
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dc leurs v m r r i ~ r j n k ( t  rcspzctit's doivcnl  dnrlc ~oujuurs ktrc nppelCj pour lcs rrluriCs 

irnportnt~ls dt. la vic dc let~rs villages. surtout ceux qui touchcnt le:. ancEtrcs nbec 

ahartape dc zkbus. 
A uri autre r~ivr;lu. il y a Ics i l i r ~ r ~  ~ ( I C ~ I I I ~ I  uu " c i r l q  I i ynngcs"  qui peuvcrit 

regrouper un plus grand nnmhrc dc villayes pcluvant :11lc1 jusqtl ' i  s i x  I sepl ou plus 

[)our des rk.juuissnrlcrs OLI la constructinn de lornheau. 
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En dehorc de ccr heritages. la femme helsimisarakn peut posskdcr 
auhsi d'autres bicns pal-ticulicrc. EIle en acquiert surtout lors des 
separations con.jugales, si Ie rnal-i esr dans son toi-t, Elle r-cntre chez ses 
parents et son rnari la fair I-evenir en lui payant entre 150 000 flng er 
70C) 000 fing (soit en aryeiit licjuide. snit en ~ k b u ) .  Mais ccttz 
;~cqui<iticln rejoindra Ic trr)upc;lu tarnilial. tout cornme Ic cl i r r f i t~ lkcr .  
bocuf o u  ayent  que le jeune homrne doit remcttre aux parents de la 
~ c u n e  fille. u11 oil dcux an5 apl-P:, le mariage. LC pkre C ~ ~ O L I  les frkres de 
la femme s'occupent du boeui' of't'ert etl attcnda11I le retuul- de cctte 
dernit.1.e au foyer conjugal e! puuvent dkcider dt. son u~ilisiition. Ceci 
dlrns 1;i mcsuse ob u'est vers eux quc  leur fille uu roeur sc tourncra e n  
cas de bcsoin (veuvage. skparaticm). C'esr ce qui  se p;icse d'ailleurs 
pkneralernent dans les autrts rkgionr de I'lle. C'crt ainsi. par cxemplc. 
ciu'ils disen~ en pays masikol-o - d3n.s lc Sud-Ouesl rnalgache - oh les 
t'lZres gardent le hetail dans ces conditions. que les vachcs de Icurs 
soeurs tle vtlent pas. Et dt;iilleur-s ce que rapporle Ifatelier F"errl~r?r.s P I  

d k ~ , e l r > p p u ~ ~ c ~ ~ ~ ~  sur ce qui se passe h Ambanja ct i Antalah;~ resume 
bien la situation de la fernmc concernant cette appropriation : "L'orl 
di~t i t lg l l~  ~ X I ~ I I I ~  I P S  I>o(~id:s /?O.FS~;L/I:.\ POI- I P S  ~ ~ J ~ I I I I Z C J S  3 r~~tC;xo~-ie~:  I ( ]  
~ P . ~ C P I ~ ~ ~ I I I C P  dl'.\ I>ur.~~.i  I Y ~ I I S  C ' I I  hC:t-it~tgc est currscr~.Cc pnr- IP 1 i , y t r l~g~ 
putel-17t.i. C I I  111Znrcl fprtlp~ C ~ Z ( P  /(J J P . T C L ' I I ~ U I I C ' ~  ~ P S  ~ O P I ~ S  rr(.li.s 1 ~ w . s  de 
I ' ~ n ~ ~ ~ r g c ~ n r n r  d r r  ~lrrrria,qa : 1c.s hocr$,v a~.r/liis pcir l p  rortple y ~ i i  so~ l t  
Icr~r ~~ropriC'tk I . O J I ~ I ~ I I I I ~ C  et r l i r i  solrt so~/s Irr r~.spo~tsnbiliri; de I'l~otr~nre. 
I3r1rl.s CP.T trui~-  c~l i i?g( j~ . ic~~ ( 1 ~  horr~f.i, lu fin~nio ,I >IT u c.11 ,ftri, cfrrP Icr 
(11-0~7ti~i8 ~ ~ ~ ' f ? l h ~ / ~ l , ' l l ~  C'f ~l(?/llilllll" I .  

Pour " le cont~.ut de mariape " en  c;is de stparalion. le couple a 
une  grande IibcrtC darls la manitre dc purtager 1es bieus. C'esl le 
couple qui dtcide de la part 5 attsibuer h la femrnc. Cettc part est 
dknommee .nrndr;l.. l i t t .  "bras". autrerncrlt dit sa contribution ail niveau 
du menage. Et dans ce cas. ellc obtierlt des ohjets usuels du menage. Si 
le5 enfants restent avec la femme. elle a ( h i t  au tiers dcs hiens acquis 
par le couple. Cc q u i  cst I'kquivalcnt drr kiirr!. t ~ l o  n/~d~,larra ou rCgime 
clu partage des "deux tiers pour  I'linmme. LIII tiers pour la femrnc" 
assez Krkquent cncurc :I Madayascal-2. En cas de veuvage. elle obticni 
aussi Ics objcts usucls du menage $ i  eilc 11'3 pas en charye ics enfants. 
autrement IL'C condirio~ls sent ICS niPmes clue preukdcmment. 

1 F-<,,,ll,l<~, i J t  ~ i < ; ~ ~ ~ ~ l o , l ~ ~ ' ~ l , , ~ ~ , !  t. I WI? : 40 

1 12e L)l,oit c,rlmltlutl clui  rdyit  Ic Ii;irhpe dcs hien.; c~iu-e 2puc1x 211 ~ i i s  de di\,orcr est Ic 
:((r(t- jri i~,( t t  1t1oitik-tiii)iti2). s'i I I> 'J  :I 1>a\ ru d';iut~-e> r~i>tio t i >  p r ~ a l ~ ~ b l e s  : OII bit11 I ?  
~rryilnc dz I>iil.taFe dz cic~rx-tit-t.; pour I'l~cuurnc el Ic' tic!-5  our la Ic'lnlnt.. ou h ~ z n  le 
ri;itnc dr  I:i xCp;~~atirw r l r h  ~ ~ I C I I ~ .  



Pour Ics autres biens au niveau du couple, par exemple. iI y a le 
firvy. Un mknage fait ul1 mv,v muis on le ripartit entre le mari. la 
fernrne et les enfants. La raison en est que si le mari a un jour de , f d y  
"interdit" en plus (exempte le samcdi), i l  pourra travailler ce jour-1; sur 
les autres partics appartenant h sa femme et i~ ses enfants, en somme 
une stratkgie pour se consncrer davantage au mv!. Les rkcoltes vunt 
ense~nble dans le grenier i'amilial ou T ~ U I ~ O C ~ I I ~ ~ U .  

La gestion des bierls 

Lorsqu'il s'agit de grandcs dtcisions comme ceIle de la vente d e  
caf i ,  dc gingembrc ct de i'utilisation de I'argent rlhtenu de ces ventes, 
elles sont prises en comrnun. I1 en est de m6me de l'achat de terrains, 
de boeufs ou encore de la d6Iirnitation des terrains h cultiver pour la 
prochaine catnpagne 5elot1 les semences et les possibilitis financikres. 
Cependant, et surtout dans le cas des couples jeunes (entre 18 ct 30 
ans et ou la separation esl frkquente j. partir de une h deux annkcs de 
rnariage), cercains hommcs dicidcnt seuls de I'utiIisation de I'argent 
qu'ils gagnent par l'achat et la revente de boeufs, ou mkme du 
cingembre cultive en commun, puisque ce sont eux q u i  les 
lransportent et les vendent au marchi. 11s pcuvent ddpenser la tocalitd 
du prix de vente du gingembre au march@ meme, sans la permission 
de leur Cernrne. Par exemplc, ils vendent ou achktent des boeufs durant 
la pdriodc de ricolte. Mtme s i  les fe~nmes n'acceptent pas, iis sortent le 
cafe, le riz ou ie gingernbre pour avoir de l'argent h utiliser lors de ces 
tractations. Et en general dans le cas d'une vente, ils ne communiquent 
pas a leur femme le montant total de leurs recettes. Ils utilisent la 
somme ainsi obtenue pour entretenir une deuxieme femme (la 
polygamie en tant qu'institution n'est pas pratiquke a Beforona) en lui 
achetant des vitements ou des boeufs. Mais les couples plus i g i s  sont 
plus stables. 

Pour les femmes cdlibataircs ou vcuves, donc chefs de famille, les 
grandes decisions rcquierent I'avls de leurs freres, de leurs peres ou de 
leurs fiIs. Dans ce cas, les hornmes ne sont Ih que pour donner un avis 
et c'est donc la femme qui a le dernier mot. 

Ges~imn J&/~?itritt~ des hierls 

Par contre. d'un commun accord, la femme @re ceule les objets 
mobilicrs 3 utiliscr a la maison oil I'achat des v2temetlts pour les 
mernhres de la famille. Elle gkre kgaleinent le budget familial commc 
la plupart des feinn~es malgiiches {a notre connaissancc, Ics femrnes 
tandroy font exception : m2me pour le quotidien, elles doivent 
demander leur mari). 



Elle est Cgalement responsable des r~serves. 11 y a la rk$eiAvc e n  
argent liquide et la riserve en produ~ts dc re'coltc: 

- liargent liqu~dc provient dcs hananes et du g~ngembre vendus 
pendant les jours de marche. I1 sert en cas dc maladic. 

- les r6seiAves en ptoduitr sont constitukes par une parlic de 
gingeinbre. de cafe, dc riz. I,e gingembre et le cafe sont utili~Cs pour 
les multiples devoirs au niveau de la societk, pour la scnlarisation dcs 
ent'ants ct surtout pour les trakaux agricoles de la prochaine 
carnpagnc. LC ri7 esl utilisC pour la consommation et la vcnte, i partir 
de !a rkcolte prisentc jusqu 'a  la prochaine fois. Et c'esr la femme q u i  
en assure la conservation et la gestlon. 

La femme est dono propriktairc de ccr-taines choses cotnmc le 
zebu mais ne les gere pas. Ellc posskde, en cotnrnutiauti de biens avec 
son mari le rcilby ou les r6sert.e~ en produits agricoles, el Ics gkre. 

La rbpartitiort sexuelle des tdches 

S'il en cst ainsi de l'appropriation des biens et de leur gestion. 
gu'en ea-il de la rdparlition dcs tlichcs I accomplir ? La prksentatiotl 
d'une journde-type de travail de la fctnme mais aussi de l'hommc, nous 
perrnet d'abord d'avoir un aperqu ginCral des travaux qu'iis exkcutent 
respectivement. Ensuite tlous aborderons enfin les tdchcs 
specifiquement feminines. 



Voici urlc jousnke-type de travail de la femme 

Selon lu  classc i laquellc clles appartiennent, les actititks des 
fclrlmes sont Ikge~.erncnr diffdl-cnles. Lea I'emmer de la couche 
difavol-isee f o n ~  du  salariu~ : o n  pcul en vuii- des cas durant  Ica trois 
pren2iciAs jouss dl: 12 se~li:liiil:. Mais Cnt~cci-n;lnt IC wl;~~-i;lt ;j I3efornna. il 
hut  tiorcr q u t .  richcs ou pnui,i-c~. les genz peuvent It. plrliquer. Et 
conlrairerncnt i ce q t ~ i  st. p;~ssc dam leq aulres rkgiuns. les k m n ~ e s  
pertpivent le ruflmt. salaire que ICS homrncs. Ce h i t  mkritc d'etrt. 
soulignC. cal- g ~ n ~ r i ~ l t . m e n t  cllts gaFncnr mnins. cn accomplissant Ic 



rnCme travail (en Imerina. du ~nvins h tlotre connaissunce dans la 
rkpion du Jabokely. une femme gagne pari'ois la maitie d u  salaire de 
I'hornrne). Elles gagnent 3 500 FMG 2 4 000 FMG, repas du matin et 
de tnidi coinpris. Comme travaux salariis, elles font le semis du riz de  
r c r ~ ~ ?  (n~i~.~rrio-hcrr~/~~~i~oi~~ko-hc~~~~ ou plunliition par poquet), Ic 
s:irclaoe. la r-kcolrc du riz { ~ ~ r i . s r r r t ~ q o - h n ~ . ) .  le repiquage en ri7.ii.t-e 

5 irriguee. le semis du gingcmbre et sa recolte. Selon lcs cas, elles 
effectuent des travaux pour leur menage. 

cLL es S011t Quarlt aux fe~nmca de la clussc moyenne et iliske, leurs t' .h 
G peu pr?s iden~iques i uelles dc la uouchc dcfavorisCe. Lorsqu'elles 
salarient les I'ernmec des classes dt.I'~voris@es, elles vonr avec elles. 
Certaines travaillent toute la journcc avec les salariies, d'autres 
corntnenuent la journtie ct rentrenl che7. eIles. Pendant les r l r i 8 ! , ,  elks 
restent chcz elles pour prkparer lcs semences et tisset~t des paniers 
utilisks pour la culture du riz. Le rnardi et le jeudi. jours inteixlits de 
travaux sur le tul.y, elles sarclcnt lex champs de manioc ct de  
yiugernbre aprPs avoi r gar& lcs rizikres dcs , f < )c i~ .  Toujours pendant 
ueltc periode. Ies femmes. lcs personncs salarikes et Ics enf'ants 
ricoltent le cafe, lcs skchent ct s'occupent de les inoudrc. Ides feinmes 
de la classe aisie garden1 tes hoeufs en uas d'iibsence de leurs maris. 
Les jclurs du marchi. elles passent Icur matinee au march6 et l'aprls- 
midi vont visiter leurs families. trcssent des nattes o u  tissent Ic raphia, 
[ravaux spicifiquernent ferninins que ilous allons considirer plus loin. 

Voyons maintenant une journic-type de travail d'un hornme. 
- 

Au vu de cclte joun~ke-type. I'hummc se E v e  souvcnt une heure 
plus tard quc la femtne. LCF activitks dc I'homme. durant la pkt.iode d u  
r c i w  u u  dc la rizicultur-e irriguerl rnt-it les msmcs durant la szmainc. 
Pendant les autres niotnents dc cultule. scs activitks changenl sclon les 
clacces auxquellcc appar~icnt I'liom~nc. Notons que les rdsultats clue 



nous avons ici on1 btC obtenus sut.tout pendant la p6riudc des grands 
travuux et de la soudure. 

Les hornrnes de la classe d6Savorisc'e. selon les cas. tout con-ul~t: les 
t'emmes de uette ca~kgoric. font du salarial: dki'i-ichcrucnl, labour, 
gardiennase de bi~ail .  culture du riz de rtlly ou de gingernbre pour 
subvellir aurc besoirls du menape pendant la sernaine. Le jeudi. iIs vonl 
iiu march6 vendre des banlincs pour- completer I'aryenl du salariat. 
Ncanmoins. ue sont ]curs ~ C I ~ I I I Z S  qu i  achPtenr cc dont Ic mi-nape a 
besoiti. AprPs avoir pris m e  p;wtie de l'argcnr ~ l e s  1~an;lnes. les 
hommes. sul-tout Icc jeunes. rejuignenr lcurs atnis pour cluelqi~es 
monients clc Inisirs et ne renl~-t.nI q i ~ c  le soir au coucl~ei- du soltil. 

Poui- les hum~nes des classes moyennes el aiskes. Ics activitd~ 
dkpcndcnt des jours. Les j o ~ ~ r s  de travail uonwurks  au riz. lus hommec 
sont soit dans leur ru~.?., soit dims Ieurs I-izi2iAes avcc der tiches bien 
dttcrrninies q u e  11011s allons voir plus bas. Lors der jours interdits 
(gineralemenl Iz niardi et le jeudi). ils s'uccul~cnt des champs de  
gingembre et dc manioc du mknagt.. Lcs lours de march;. ils on( Ics 
rnkmes activitcs quc Ics hommes cles autrcr cat2gories. 

t 'homrnc ct la fetntne se repartissent assez prkciskment les tichcs. 
La repartitiotl sexuelle des tiches est uue des caiAactcl.ristiques des 
socidtEs traditionnelles. mais qu'n1-1 retrouve encore dans beaucoup de 
societks dites model-ncs, qu'il s 'a~isse dcs tichcs au  foyer. ou des 
travaux i l'exliricur, en I'occun-encc agricoles dans le cas prksenl. 

Les travaux qui incotnben~ ii la femme sont les tl-avuux cons id t r t~  
comme lcs rnoins durs. Pour ce qui est des tkhes dumestiques. la 
plupart sont dkvolues i la femme : s'occuper de la cuisson, du ~liknape, 
de t;l Iessive. dc l'approvisionnement cn eclu (sa fille a i d e  peut la 
remplacer parfois le soir). aicler l'homrne i separer lea grains du riz de 
la ti? (~lturlo.\y rciry). pilct Ic riz. Contrairemcnt a ce qui  se passe en 
lmcrina ou ce sont les femmes qui vont ditcrrcr le tnanioc. dans la 
region de Beforona cc sont gknkralement Ics hommes clui le font. 
Mais lorsclue les champs de manioc sont proches des villages, e l  quc la 
quantitk est minirnc (pour la cuisson), c'ect I;I femme qui s'en occupe. 
Pour le servicc du hois de cliauffe (comme dans d'autres regions de  
Madagascar). c'est kgalement I'hornme clui le fait, alors que cette t;iche 
est rcserv6e aux femmes ct aux enfants en Imcrina. 



C'est aussi la f e~nmc  qui  s'occupe du petit elevage uilmme les 
pouies, les canards, quelquefois Ies oies et les porcs. L1@lcvage ct les 
soins du bktail reviennent g6n6r;llerncnt 2 I'hommc : ce sunt les 
g a r p ~ i s  de dix ans qui  Ic gardent. Mais si les hommcs sont occupks 
aillcurs (pendant In periode du  la^?.), leurs fernmes peuvent le i'aire 
aussi. I1 y a lieu de rcmarquer cependailt que la cate Est hurnide n'est 
pus propice a ce gcnre d'devage bien que le z6bu soit encore 
fortemen1 valoris&. Sculs quelques menages s'g concacrent tntme si de 
nombreux autres ont les rnoyens de le pratiquer. 

La cueiilette des breclcs o u  la p k h c  des ~crevisses, trichcs plus 
faciles, revicnnent aux femmcs. Cettc dernicre activilk F e  passe lc soir 
au coucher du soleil jusque vers 19 h 30. Les hommes pEchetit les 
anguillcs. C'est une activitk qui necessite de longues heures d'attente 
la nuit et les hom~lles la fo11t la veille des jours interdirs de travail sui- 
rtlv!. I,a chasse aux sangliers cst aussi une activite sp6cifiquemenl 
masculine. 

Quant aux travaux agriuoIes que nnus rlvons dkj i  pu entrcvoir. ils 
uotnprennent surtour In culture du riz (Ic ilirm?. et la rizicullure 
in-iguec). le ginyembrc, le manioc. Ics brkdec et le5 Ikgurncs. D'auti-es 
cultul-es existent. m i s  colt elles ne niccssitent pas ou plus beaucoup 
d'entretien commc Ies hananes. la canne a sucre, le cafe, soit cIIes nc 
sont pas considerdcs comrne importantes co1111ne Ics p;itatcs douces. 

Types 
d'activites 

Domestiques 

Elevage 

Agr~coles 

Remarques 

- la femme peut s'en 
occuper en cas 
d'empeche-ment de  
I'homme 
- I'homrne peut 
s'occuper d'elevage 
d e  porcs 
- le reste est fait en 
cornmu n 

- les homrnes s'en 
occupent parfois 

Hornmes 

approvision- 
nement en 
bois de  
chauffe 

bovin 

- defriche- 
ment et 
brCllls 

preparation 
des sols 
(rizieres 
irriguees, 
manioc, 
gingembre) 

Femrnes 

- approvislonnement en 
eau, 
- cuisson 
- cueillette de bredes 
- peche d'ecrevisses 

- petit elevage 

- repiquage en riziere 
irriguee 

- cultures maraicheres 



Pour tvus ce5 travzlux. mis ii part Ie dkfrict~cmet~t et le brQlis pour 
Ic rri.18!., la pi.kp;tration des sols pour Ies riziel-es irrigu@es qui sonr 
cxclusivcment des triches masculines. el Ic r-epiquage cn rizikre in-igucc 
traditionnelle. t k h e  feminine, le restc d u  travail cst hit en cotnmun. 
C'c qui sip~lific pi-ioi-i. toutes catC~orics dc classe confondues. 
davanratc de travail pour la femme. puisqu'clle eR'ecluc 
concomi tamment la plupart des travaux domesLiqucq. En rkulitt5. cn 
cornparaison ; ~vcc  ce quc Flac,ourt pour le XVlfe sieclej. et Alth;lhe?. 
dc nnc jours, rdpportenl sur  le trri.?. S b i  la cGtc Ect et l e ~  tichcs qui s 'y  
rapporrenl. les femnics de Beforona sont privilkgikes puisqu'eIles sont 
aid& pal- leurs curijoin~s l~oul- vellcs que d'autrcs aucumplircent 
seules, cornme lc scmis. le sai-clage. la rkcolte el lc battnge. 

Llans le cas du 2inyt.rnbte. c'esr toujours I'hornme q u i  s'occupt. d u  
dkfrichement meme si Ic git~gt.mbrc cultivd appattient h la fetntr-le. Ou 
;~lors, pour une fetrltne scule. elle fcra appel i? un salurik pout exkcurcr 
ccttc tiche. unc femnie n'ayant pas le droit d'utiliser u i ~  coupt-coupe, 
mais ensui~e, elle peut prendre 13 hCche pour I t .  labour. 

Les culturt.s rnaraicheres. encore A petite icht.11~ ct gen6ralcment 
considkrdcs coinmc ur-i passc-temps. cinst~tuenl uric autG occupation 
gkn6raletnenl fen-iinine. Ces cultl~rcs se font souvent en bas de peutc 
sur Ies lot-y. E l l c~  choi\lssent leh semences h mettte en terrc. s'occupent 
dc I'et~tretien. de la ri.cultc, du transport clcs produi~s au rnarchC ct de 
la vente. Mais il arrive que Ics hommcr s'occupent kyalernent de 
cultures maraichercs. Cette pratique n'cct pas encore trks rcpandue. 
cependant elle constltue u n  appoint pecunier apgrkciabie qui cei-v ira 
aussi pour le rne't~age. 

I1 faut noter cependant que tout  ce qui esl considirk corntne 
travail dur est exkcute de pldference par I'hommc. Mais si le mari n'est 
pas trcs responsable ou n'cst pas rrEs actif. la femtne se rcsponsabilisc 
et prend en main la uonduite dc la cuItuiAc pour assur-er le suivi. la 
ricolte. l u  vente. Et invcrsetnent. ic rnari doit tr;lvailIcr davantagc q i  sa 
femme ne lc fait pus suff~sammcnt .  

Les tlches spkcifiquemcnt feminines 

Deux trawux diartis;mat restent cependant spec~i'iqucment 
fkmitlina : le tressagc et le tiss;ise. 'I'raditic~nneller~~ent, duns tout 
M;ldagascar, les femmes se sont toujours occuptes de tissugc et dt. 
tressaye cn milieu rural. 11 en cst de m2me h 13elorona. X dix ails. les 
filles savcnt tresser Ics n;trLes ct c ' e s ~  uric honle pour leuts 11il;rcs si ellcs 
n e  le savent pas. C"c5t surtout durani la mol.te-srrison ugricolc (de mai 3 
oc~obre)  qu'ellcs se consacrent i cc travail. rnais elles Ic font nussi les 
apres-midi dcs jours  dc 1narcl12. I,es produitc de trcscagz sent d 'ahord  

--- 

1 (:f, l-lacc>urt. Hi.$to,,-t (It, / ( I  (;,-~,,r(lv i d~ ,  , t l ~ , t i ~ i ~ y ~ ~ . ~ , ~ o ~ - .  1-+6ditit)n IOiH : 129. 

1 Op. ' , i t .  pp 7 1 -72. 
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dcstinkh aux usages don~estiques : pour couvr i r  le sol, pour servir dc 
nappe  pour manyer ct de niitte pour dormir. Lcs Hetsimisaraka n'ont 
pus l'habitude d'achctel- les nattcs et les soubiques. Cependant, pour 
les fcmmes seufcs o u  Ies jcunes filles q u i  veulent avoir quelques 
r-c~sourc~s fi'inancikres. Ics pat-iiers et nattec sont transportks au march6 
de Betbrona pour  y Ctre vendus. Quant au tissage de rabanc. les 
produits sont uniquernent u~iliscs pour la rnaison : nkr/)?jobc ou 
"grande tuniquc" pour les hornn-les. srnlhm ou sortt. de pagne pour les 
fcrnmes. matelas pour le rndnage. Mais i z  taphia se rarefie et il h u t  
allel- le chcrcher toi;jours plus loin. 

Ces l i gne~  nous ont permis dc donner unc cel-taine icike de la vie 
dcs fcmmeh dans la region de Beforuna. U'abord. la situation des 
fernmcs prksentc unc  uertainc homogknkitk. Ensuite. il cst app;uu clue. 
comrne toutes lcr fenimes rnal~uuhes. clles ont plus de c h a r s e  dc 
travail que l'homme. ElIcs se Ikvenl plus ti,t que lcur conjoint ( u n c  
hcure plus I&). Beaucoup de travaux agricoles sorlt faits en uornmun 
et Ia plupart des t;ichcs mCnqi.rcs leiir incornbent. Dans la vie 
domestique. en plus de l ' a~de  traclitionnelle ilorrnalc pour 
1';ipproviqionnemcnt en bois de uhauffc (comme clans d'uulres 
r igions de l'llc). leusc conjoints les aicicnt pour d'autrcs travnux qui, 
datls d'autrcs rkgions. incornbent aux femines. Pour tout travail 
consid6rk comtne dur. mtme si 1;1 culture l u i  appartient, le mari aide sa 
femmc. Inversemcnt, la femme peul accomplir dcs tiiches 
ginkralemenl rdservkes ;I l'homtne comrne les soins du bktail. cheptel 
valorise symboliquement. Par ailleurs. e lk  @re les biens du mdnage. 
financcs comprises. et peut prendte des d6cisions scule. Etlfin. 
l'horntne et la ferntne on[ lc meme salaire en maticre de travaux 
journaliers. 

En somme, les femmes hetsimisaraka on1 une certuine marge 
d'independance et leur sort est relativetnent enviable diuns une socikt; 
plutdt pragrnatique ct 6quiIibrke. viv;in~ encore dans u n  certain 
contexte de cueillctte nu le problkme dc la suhsistance n'est pas 
crucial. Marikes, elles rentrent chez Ieurs parents si lcurs conjoints nc 
Ics satisfont pas. Elles nc reviennenl que moyennant contre-partie 
sutxt;intiellc. Et si elles sont plutdt survcillkes dans lcur rn:unikre dc se 
conduire avcc les hommes, les maris de leur c8t@ font attention a ne 
pas s'affichcr avec d'autrcs f m m c s .  L a  heule chose pour Iaquelle 
elles dkpendaient des horrlrnes &air le mlqy. Mais des changcmen~s 
sqopPrent : dans un dcc villayes cl'intervention du Projet. mnis qui n e  
1-eltivl: pas de ccttc Ctude. h Aml~inanintsahavolo. deh fcrr~rnes out 
acquis des t r ~ t : !  pour Irlsqucls elles salatient des hommes. Elles ont 
euonornisk en elevant des canards ou en vcndant du gingcrnbre. 
Cerles, Ic t r i imJ  est un grand danger poul. I'environnetnent. mais i I  faut 
nolcr le dynamis~uc que lel~ fcrnrnes y cll:ploient el hurtnut la va1eur 



que  Ics Belsiinisal-;tka accordent toujours i ce mode dc production. 
De meme a Murolafa, nous avons vu un homme clui repiquc le riz 
dans Ie cadre du SRI (SystZme de Riziculturc tnlensive): ericore u n  
chansement qui mkritc d'ctre signale. 

Ocuvi-er pou~ .  un deve loppcmcn~  eijuilibrk de l 'horx~me et de  la 
fernrr~c n'csl pus une v;iine expression a Maclagascar si nous gardons h 
]'esprit la vision malguche de la cornpICrnen(arilt2 des yenl-es. Mais 
cerle complkmentaritb nc doit pas $(I-e en  dkfaveur de la I'emtne. Ainsi. 
il faut veiller i ce que les aciivitks de dkveloppernet~t cngag2es par les 
nrganismes spkciaIisPs ne cunstitucnt pas une charge de travail 
supplementairc pour 1t.s temmes. Engager- dcs i~cliclns clui alltgei-aicn~ 
111 vie des fernrncs cl amtilioreraient leurs conditions sunitaires. cnnimc 
I'adduction d'eau potable. devruit faire partie dcs acti\;itks dc  
dkveloppement h mener. 

D'autres indicatcurs crl I';iveui- des fenirnes apparaissent 
Cgalemenl. A M;tdagascar-, on assistc ac(uelle~lient i unc plus gi-ande 
motiv;ilion des filles pour. les ktudcs : quc ce soit en n-lilieu rural ou 
quc  ce s o i ~  en milieu urhain, dans lu prirnaire. comnlie parfois dans I t .  
secondairc ct dans l'enheignement supd~.ieur, dcs slaristiclues montl-ent 
une hausse signit'ic;~~ive pour les tllles, et surtout  pour le dernizr 
niveau, dans les dornaincs ou elles ktaietlt ;tbsentes auparavanl. 
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A B S T R A C T  

The public roles of rural Malngasy u,orncn tend to bc Ttu. ;ilrhougl-i wolnen 
play important roles withi11 the tamily and economy. even if ~ h c y  arc iisually 
paid Ic\s than Inen. Given these fact<. and that ivolnen need to be fulIy iritu~ratctl 
inlu dcvelopmcn~ 'ft'o~~s. il hcuolncs neccssary t o  havc a reat understandir~g of the 
positions of BetsimisaraLa won1t.n in [hc rv~ ion  or Bcfort~na if devzlo1,rnent 
efforts there are to bc s~~ccessi'ully untlertnhen on tlleir bchalr. This LII-tiulc uil t 
present several social and econorruc aspects of women's livts i r i  I ~ U  viIlagcs of 
t'ierznal-a. G'akolnpotsy and A~vbaton-uasina. Social aspects uiI1 inclutlc ediica~ion 
and faini ly planning. t3y education, we Ineali both traditiorual soci;~l it;itio11 ar~c-l 

- suhooliny. IJii~il thc aEc of eight, thc st,cialization of huys anci girl5 is similar. 
AfLcl- III IL  agu. gil-Is rcin~~in w i ~ h  thuir morhors and boys go with their fathers. In 
Bcfurt)iia. thu schoolin2 s!stcln is ui111-cn~ly plaguud with problems: nevel.theless. 
girls show a inai-ked cn~huriilsili fol- at~eiidii i~ scl~ool. AF fur f ~ l n i  ly pl;~ntiing. 
cvcn i f  puoplc have hcen n-tade awal-c. of its cxistcnco, women - and even more so 
lnun - still by and lal-gc don't accept it. In uct)iion~ic activities, women's 
participialion is untlrnious: hcsidcs a l'cw spcuilic tasks: such as men's clearins 
fields or women's transplanting ricc -   no st a~ricultural [asks arc rharud. This is 
also evidenced in other areas. such as domestic chores artd lurn~ing. Bit1 as in 
rnost Malagasy households. couples rnake household decisions ~ogc~hci-  ,ml 
woinen manage dornestic tnatters. When needed, women take up agricultural 
tasks. One particularity of Heforona is that wages for daily labor are the sarne tor 
holh lncn a id  women. Sign of the timcs, as p:ut of agricultural innc~vatioti. Inen 
may now lrnnsplanl rice. In sum. Betsirniharaka women livc in a souicty [hat is 
priniaril y pragmatic and balanced. 

RESUME 

En gineral, les femlnes tnalgaches surales ont un r6Ie public cffack, 
cependant elles occupznt une place importante au niveau de In famille et k 
I'Cconomie, bieii qu'elles soient souvent moins payees que les hommes. En 
partan1 de ues hypothkses, et d a n ~  la inesure nu la femine est un partmaire reel 
dans Iu ddvcloppcnicnt. if cat doiic indispcilsahlc de uonnaitre davantage la 
hitualion des fcmmcs hclsirnisa~aka dins la zone de Beforona. afin de rnieux 
cihlul- Ics actions dc diveloppenlent en luur faveur. 

Lc prcscnt article rend colnpte de quelques aspect% de la condition de vie des 
rcinmus. tollchant aux niveaux sociaux et Put~nt,miques dans les vilIages & 
Ficrenann. dc Vakanipolsy CI d'An~l,atc~n~asina. 

Au ni veau social, nouh avons itbordt2 I'Cduuiilion c~ Ic planlling ffi~milii~l. 
IA'iducatiun inclut In formation traditionnelle et la scolaritl.. J u ~ q i ~ ' i  huil nns. 
I'6ducation de I'enfint est irtdiffkrenciee. Pass6 cet age. les tilles restent avcc leur 
n1i.r~ ct Ius gal-qons airec leut pkre. 1.3 suolaritP cunnait hien des problemes a 



Bet'oronn. neanmoins. on enregistre urle certaine motivation des filles a I'icole 
pour I'instruction. Quant au planning familial, hieii qu'inforniis. les femrnes et 
surtout les hommes son1 encore ir6s peu acquis 2 cuttc idCe. 

Sur 1e plan dct>nt~n>iquc.. la parlicipatir~n dcs fcrnmcs t s t  diiclr~nc : lnis k p x t  
quvlqics 11-avaux hicn pi-kih. cornme le dki'richernent mnsculin ou 1c repiquaye 
t'2miniri. Ie rzste des travaux des ch;~mps est fait en cornrnun. La ifpartilion des 
tiches selon le genre existe nGatin~oins cornme au niveau du inenage ou rIej 

activitks de chasse. Mais ,-oml-ne danc, la p l u p a l ~  dcs indnazes ~nalgaches, les 
decisions sont uomiilunes et la fcinlno gel-c Ic qilolidicn. LC cas dcheant, elle 
11-rnd la ut~nduitt. dcs tl-:~i:aux dcs champs. Uric des particiilw-i1Cs du la condition 
dcs fcinrncs h Bdiii-ona t s t  qiit I t '  salaire tles travnux journaliers c ~ l  idcnliquc i 
uoIui do I'homnic. 

Sigi-lc dts iomps. dans Ics inr~vvntiuris agricoles. les ho~times repiquent le 
1-iz. En st,rnmc, lit Fcrnmc hc.tsi~nisnrokn vit dnns urie socikte pIutdt pragnlatiqur 
ot t:quiIihrkc. 

Tsy hita loatrn ny arijara loeran'ny vehivavy (antsaha rnnlngasy eo 
amin'ny fiainnrn-bahoaka, kanefi manana tcwraiia lehibe i7y ireo e o  aiii\.on'ny 
fianakaviana. sy ny tiharian-karena na dia niatetika aza i7y ireo mandray karaina 
atnbany noho n y an'ny lelii lahy. Araka ireo pctra-kcviti-a il-cti ary 1-aha tcla ny 
vehivavy mpiara-rnanankntefitkit mai-ina amin'ny fitmpandrosoana. dia tsy 
maiiltsy fantarina inisimisy kokoa n y  zavalra hiainan'ny vohiva\y bersimisaraka 
any Bcforona. ahafahana mnrnaritra tsnra ireo asa farnpandrosoana kasaina ho z y  
ireo. 

Maneho endrika vitsivitsy ny fiainan'ny vchiravy ctl amin'ny lafiny 
sosial y sy fihaiian-karcna amin' irelo Lanina ~nanaraka ircro : Ficrcnana. 
Vakainpotsy ary Ain hatomasina, ity lahatsoratra ity . 

Eo amin'ny lafiny sosialy. dia nodinitlanay ny fannbeamna sy ny 
randrindram-pilcrahana. Tatidilra ao anatin'ny fanabeazann ny tianarana any an- 
tsckoly sy ny t ' iwi~ana nenlirn-paharazana. Mitovy ny fanabeazana ny lahy sy ny 
vavy. hatramin'ny Faha-valo taonany. DiIa io taona io, ny vavy miaraka amin'ny 
reniny. ny lnhy rniaraka amin'ny rainy. Maro ireo olaiia hita a o  Heforona eo 
amin'ny fampianarann. knnefa tsnpa fa manana faharisihana ireo ankizy va\:y any 
an-tsekoly nrnin'ny fanovozrrm-pnhalalnns. Kaha ny fandrindram-piterahana indray 
no dinihana. na dia efa rnahnlala a m  ireo vehiv;ivy. indrindn ire0 lehilnhy. di;~ 
rnbola tcna mirona amin'iu hevitra io ry znreo. 

Eo amin'ny latiny ekonotnika. be ny fandraisan'ny vehivai.4 anjara : 
ankoatra ireo asa voafaritr~ tahaka ny fiteveiia ala halaon'ny Iehilahy 1-13 ny 
t'inctsana ataon'ny vchivavy. iiy asa sisa ruht'lrii dia niao miai-aka. N\I filsinjarana 
i iy  asa al-aka ny inaha-lahy na maha-vary dia misy eo anivon'ny tokanuantl sy ny 
Sihazana. Iriiisana ancra ny San;lpnhan-bevitrait tahaka n y  hita arnin'ny 



ankabeazan'ny tukantrano malagasy. nry n y  vchi\.avy dia  nita at it aria ny fininana 
andavanat~dro. Kzhefa tsy eo ny lehilahy dia ahka rnilal-ika 11y asampamokarana 
en) an-tsi~ha ny vehivavy. Ny rnartlpinvakn indrindm ny fiainiun'ny veh ivavy ao 
i3cTo1-c~na d ia  in i lo~y ny Lal-a~na isan'andtoti'ny I th i l i lhy sy iiy vclliva\:y. 

Arnin'iri~o foloana imo, n y 7:iva-l~:10vao ts i  karitra dia ng i';rhi~ana 
lehilnhy mnnetsa. Rnha isoi-ina di;~ i~i i i~ ini~  amiii'ny 7ava-misy no iinatin'ny 
t1;iraha-moni~ tnifandar~jil ny vcthivavy bclsimisaraha. 




